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Avant-pmpos 

(tte 50 vdition ( 1982-R3) de louvrage irititulé he Canada trace le portrait do pays, 
de Son peuple, de son environnement, de sa situation économique et sociale, de sa 
culture, ainsi que de ses pouvoirs et services publics. 

L'ouvrage présente des informations retrospectives et actuelles sur taos les aspects 
de Ia sociCtC canadienne, allant de Ia revolution des communications aux pêches et 
forêts, des arts ci de Ia culture aux tendances Cconomiques récentes. Le texte, les 
photographies et los tableaux statistiques donnent one vue d'ensemble de ce qu'est Ia 
vie au Canada, ainsi que des informations particulières stir les diffCrents aspects de 
cette vie. 

Les matCriaux qui oft sorvi a Ia réalisation de cet ouvrage proviennent de 
nombreuses sources, y compris diverses (livisions de Statistique Canada et d'autres 
organismes f&liraux et provinciaux. Ses excellentes illustrations ont été choisies 
parmi de multiples photograph ics proposées par des services publics, des entreprises 
commerciales, des journaux et (lOs particuliers. 

Louvrage, realise par Ia Division des relations avec les organismes fCderaux et les 
media. de Statistique Canada, a etC planifiC par Margaret Smith, rCdactrice, avec le 
concours de Patricia Harris et du personnel chargé de la correction sur Cpreuves. 

La version française a etC établie par Ic Bureau des traductions tlu Secretariat 
d'ltat, et c'est Ia Division des relations avec les organismes fedéraux et les media de 
Statistique Canada qul en a assure Ia mise en pages, sous Ia direction de Alice 
Guay. 

he statisticien en chef du Canada. 

_ (\ Li :gi 
DCcembre 1983 	 Martin B. Wilk 
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Lenvironnement 

Geograpbie regionale du Canada 
Afin de mieux (omprendre It's similit odes et differences que presente sa vastt' 

supt'rficie, on peut diviser Ie Canada en petites unites regionales. Pour definir ces 
regions, ii convient de se fonder sur les attributs distinctifs de certains critCres. La 
geographic rCgionale ne cons iste pas en un ensemble de renseignements complexes 
stir unc region donnée. Elle suppose Ic choix, l'agencement et l'interprCtat ion des faits, 
de maniCre a presenter cette region dans tine authentique perspective géographique; 
pour cela, ii faut mettre en lumiére Ia repartition spatiale des phCnomCnes. Tout 
comme l'histoire, qui choisit les faits en vue d'illustrer des CvCnements propres a une 
periode. La gCographie doit rCunir des ClCments typiques des regions considérées. 
Chaque vallCe, chaque village possède son caractére géographique propre: en 
principe, l'Ctude de ces petits ensembles devrait permettre de saisir les schemes gCo-
graphiques de regions plus Ctendues et, finalement, ceux du Canada tout entier. 

La geographie s'efforce de dCcrire et d'expliquer, autant que possible. Ia totalité du 
paysage dune region. Ce paysage se compose a Ia fois du milieu naturel (physique) et 

4- Chule, prIs th CJpe Noiih (N.-). 
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dune diversitC damCnagements qui sont l'uvre de l'homme, Dans certains de leurs 
aspects, les grandes regions du Canada comportent des similitudes; en groupant ceS 
similitudes en unites rCgionales, ii devient possible de décrire Ic caractére dune 
region et de faire ressortir les differences qui la singularisent. Nombre de personnes 
ont on asentiment rCgionab qui leur révèle intuitivement qu' certains égards leur 
milieu diffCre des secteurs avoisinants ou des regions éloignees. Plus on voyage a 
travers le Canada, plus on perçoit les ressemblances de tel lieu avec tel autre: 
comparer les similitudes des regions est donc aussi important que den définir Jes 
dissemblances. Concurremment avec dautres disciplines, Ia gCographie rCgionale a 
pour objet de faciliter hi comprehension du plus grand nombre possible daspects du 
Canada et de ses parties constituantes. 

l.es Canadiens ont besoin d'indications cartographiques plus précises que celles 
fournies par les expressions courantes cestn, ((ouestn ou cinordio. dont Ia relativitC 
differe selon l'endi'oit oU ils se trouvent alors. Pour Ia plupart des Ontariens, Kirkland 
Lake se situe prohablement ccau nord*, mais cet endroit est a Ia même latitude que 
Vancouver, yule qui elle-méme se considère comme uau sud. 

I.e present article divise le Canada en six regions. Celles-ci, gOnéralement hien 
connues des Canadiens, offrent donc l'avantage d'être familières aux populations 
locales, autant qu identifiées sur le plan national. Les critCres servant a delimiter ces 
regions varient: quelques-uns relèvent de la geomorphologie, tandis que d'autres sont 
de nature politique. Voici un résumé des caractéristiques et definitions de ces six 
regions canadiennes. 



GOCRAPHIE RECIONAI.E 

Les provinces de l'Atlantique constituent surtout une region politique englobant les 
provinces Maritimes et File de Terre-Neuve. Le secteur de Terre-Neuve qui Se situe 
dans le Labrador peut étrc considéré comme partie intCgrante du Bouclier canadien, 
region avec laquille ii présente des traits communs en cc qui regarde lenvironnement 
et l'utilisation des ressources. Statistiquemunt parlant, les provinces de lAtlantique 
sont connues au Canada pour Ia faiblesse de leurs revenus et Ia mollesse (Ic leur activi-
tC Cconomique. La fragmentation de I'économie et léparpillement de Ia population 
comptent parmi les caracteres géographiques distinctifs de cette region. 

Les Basses terres des Grands lacs et du St-Laurent sont bornCes au nord par 
I'escarpement, tres visible dans Ic paysage, de Ia formation géologique dite Bouclier 
canadien. Cet escarpement constitue tine demarcation entre les Basses terres, 
intensément agrn:oles et urbaines. et  Ic Bouclier, peu peuplC et couvert de foréts. Les 
Basses terres. oi Ia densitC do I'industrie, du commerce et de Ia population est Ia plus 
forte du Canada. sont Ic acceurm de la nation. II existe entre leurs parties anglophones 
ci francophones iles differences culturelles qui suggérent l'idée dune division en au 
moms deux sons-regions, scion des critCres d'ordre humain, 

Le Bouclier canadien est une autre region geomorphologique, définie en fonction do 
sa base rocheuse prCcambrienne. Les roches primitives et dénudCes, les forCts et les 
lacs qui La caractérisent lui donnent in aspect fort different des Basses terres. Compte 
tenu de SOIi Cnorme superficie. qui englobe plus de Ia moitié de Ia terre ferme dii 
Canada, cette region prCsente une diversitC de milieux qui n'exciut cependant pas de 
vastes zones tie rt'ssembiance. La partie sul do Bouclier est connue pour lampleur do 
ses ressources naturelles, fonctionnellement liCes a Ia region appelCe caur de Ia 
nation. Sa panic nord-ouest prCsente en surface in environnement physique different 

Rqjouté (niste du Jjiicir(il de !'1kdu-Prince-douurd. 



Regions géographiques du Canada 
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Ie.rrth,ir*rs do Nord-Ouest - region definie daprCs des ciiteres politiques. 
Les Plaines intérieures sont puissamment bornCes a l'ouest par le haut massif des 

Rocheuses, mats du côté est la lisière du Bouclierse dissimule en maints endroits sous 
des depots d'anciens lacs glaciaires ou des forêts de conifères. Les Plaines constituent 
Ia plus vaste étendue de terres presque plates du Canada; leur exploitation se 
caractCrise par les grandes fermes cCrCalières des zones mCridiunales de cette region. 
Seule une faible partie des plaines est couverte dherbages naturels, contrairement a la 
conviction populaire. Méme si dans leur ensemble les provinces des Prairies peuvent 
We envisagCes comme region politique, les sections du Bouclier dans Ic nord du 
Manitoba et de Ia Saskatchewan different beaucoup des plaines par leurs 
caractéristiques environnementales, économiques et humaines. 

La Cordillere est une region montagneuse (liii coIncide etroitement. mais non 
entièrement, avec los limites politiques de Ia Colombie-Britannique et du Yukon. Les 
terres plates du nord-est de Ia Colombie-Britannique font partie des Plaines 
)nt'riI')i rI's et Ia issnt vol r do fortes differences ilvet; to reste de la province. Les vifs 
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6 	 LE CANADA, 1982-83 

coritrastes que présenterit lenvironnement et lea (Ie.nsites de population a l'intérieur 
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 même Cchelle. Dans une rOgionalisation du 
Canada, convient-il d'intégrer le Yukon a Ia Cordillère ou, compte tenti de ses 
caractéristiques Knordiques*, le rattacher aux Territoires do Nord-Ouest? 

Les Territoires du Nord-Ouest forment une region politique (lépourvue dunifor-
mite morphologique ((U environnementale; Ia population y est petite et clairsemee. La 
determination des limites regionales de ces territoires soulCve plusieurs problemes 
géographiques. Ferait-on mieux comprendre Ia population et l'écononiie de Ia vallée 
du Mackenzie en soulignant Ieurs similitudes avec les aspects démographiques et 
economiques des plaines intCrieures (10 Nord, ou en considCrant lea Territoires 
comme une entité politique séparée du Canada meridional pal' les secteurs 
septentrionaux peu peuplCs des provinces? Bien que du point de vue géologique le 
district de Keewatin fasse partie do Bouclier canadien, il (1iffre geographiquement do 
secteur sud de cc dernier en raison de sa surface sans arhres, de son climat arctique ci 
de son peuplement mutt. 

Les provinces de I'Atlantique 

Fragmentation ci dispersion sont des themes (lominants (IC toute étude 
géographique des provinces de l'Atlantique. Selon de nombreuses mesures 
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II.(:up(nl uu i'ang inkrieui aux autres. La variéte de lenvirunnement intorne, Ia 
srparati(rn des activiles economiques et labsence dun centre urbain de grande en-
vergure sont autant de caractéristiques géographiques perdues lorsque Ion ras-
srrnble los statistiques en agrégats regionaux pour les quatre provinces en cause. 

Plusieurs traits physiques distinguent los provinces do lAtlantique du reste du 
(;anada, La faible altitude des monts ci collines de cette region, ainsi que 
I',infractuosité of Ia dontelure de ses côtes lui donnent un aspect géologique atiire quo 
t,Iuj dOS Basses terres du St-Laurent. Dans Ic passé, Ia configuration do Ia côte 

urientalo a disperse Ia population en petites grappes. I.e climat maritime de Ia legion 
itlantique nest pas Ic memo quo dans le reste do lEst canadien ci diffCre do climat 
maritime do Ia cole ouest. Les arbres de cette region ressemblent a ceux qui croissent 
,iilleurs dans lest do Canada, mais leurs aires dassociation obligent a classerla region 
urnme zone do vegetation distincte. Les professions axées sur los ressources 

iiaturelles revCtent plus (limportance dans Ia region de lAtlantique que dans le sud 
le lOntario ci du Québec: lexploitation des ressources do lEst a engendre de 
multiples villes a industrie unique dispersécs Ic long des côtes, La region compte peu 
Ic centres fortement peuples. Bien quindividuellement les fermes, villages ou villes 
Ii' lEst sassimilent par leur structure of Icur fonction aux autres lieux habitCs du 

(:anada, leur repartition en petites zones, bandes et agglomerations espacCes confère a 
Ii region un aspect different sous langle do La geographic humaine of éconornique. 

Ii's '  hemis fr listr'jhijtiin dos peuplements et de leurs activitCs no sont statiques 
Iuis illlcllne 'ion i ls IVIllIlIlt aver le limps. lii éographie do lagriciltitre it de Ia 
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pêche dans les provinces de l'Atlantique illustre cc phenomène. Synonyme de 
pauvreté rurale, Ia plupart des anciennes fermes familiales ou exploitées a temps 
partiel en sols peu productifs, sur des pentes raides ci loin des routes principales ont 
été abandonnées; les fermes commerciales d'aujourd'hui se situent beaucoup plus 
près des voles améliorOes d'accès aux grandes villes. Dans les provinces Maritimes, le 
caractère regional de l'agriculture d'autrefois ne dCcoulait pas du mode d'exploitation 
des fermes ou de l'utilisation générale des sols. mais de Ia forme rubanéc ds terres 
arables de Ia region et de leur dispersion. 

Les activitCs de pCche passent aussi dun etat de dispersion a un état de 
concentration. A Terre-Neuve surtout, et dans une moindre mesure en Nouvelle-
Icosse, les petits ports mi villages de pêcheurs a6loign6sm s'eparpillaient Ic long clu 
littoral, dans des baies abritCes, prés des caps, ou sur des lies. Parce que chaque 
famille désirait posseder son quai ainsi que de l'espace prés du rivage pour y 
aménager ses propres claies de sechage et un potager attenant, l'habitat de ces villages 
formait un tissu trés lache. Par leur aspect, les villages terre-neuviens différaient des 
autres localités du Canada nCes de l'exploitation des ressources natu relies: ceux qui 
subsistent constituent l'un des éléments du paysage d'ensemhle qul impreignent aux 
provinces de l'Atlantique leur caractère regional. Aujourd'hui, les pCcheurs se 
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concentrent dans de grandes villes etablies près des usines de transformation et de 
congelatwn du poisson, oii us bCnéficient de plus nombreux services sanitaires. 
Cducatifs et soclaux. Parfois, cepondant. cette tendance geographique a remplacC Ia 
pauvretC rurale et Ia faihiesse du revenu typiques des petits centres de pCche par un 
chômage urbain accru. 

Les Basses terres des Grands lacs ci du St-Laurent 
l.a petite Ctendue de terres baSSeS qui occupe le sud de tOntario ci (In QuébeC 

renferme plus de Ia moitiC de Ia population du Canada et produit les trois quarts 
environ (IC Ia valeurdes biens manufactures. Cette region densCment peuplOe de I'Est 
canadien compte plus de grandes villes d'au-delà de 100.000 habitants que tout autre 
secteur (IC méme dimension du pays. Ses excellentes terres arables contrihuent a 
nourrir les deux plus grandes agglomerations du Canada. soit Montréal et Toronto. 
Cette region, aur du pays, est caractérisCe par de fortes concentrations d'activitCs 
urhaines, industricUes et agricoles. Au XIX siècle, Ia region des Basses terres offrait 
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one heurnuse combinaison de multiples éléments naturels en un milieu géographique 
facile d'accès: die présentait tin environnement attrayant pour ins personries en quOte 
de sols arables, et Ia plus vaste superficie de terres plates dotOes dun chaud climat 
estival propre au Canada. Les colons venant de lest pouvaient y accéder par le 
Saint-Laurent. 

Quelques-uns des contrastes internes de Ia region rCsultent des differences 
culturelles entre ses peuplements canadiens-français et ses peuplements d'origine 
britannique. Unique ati Canada. le paysage rural du sud quChCcois, avec ses fermes 
longues et étroites, souvent entourCes de vinilles clOtures de perches, se distingue 
nettement des exploitations agricoles rectangulaires, aux habitations dispersOes, du 
Sud ontarien. Les villages ruraux de lOntario, avec leurs petits centres commerciauX 
compacts et leurs rues qui se croisent it angle droit, font contraste avec les villages 
iinéaires du QuObec, oU souvent les sections résidentielles et commerciales 
sent remOlent. 

A une agriculture prospère, intensive. s'est ajouté un rOseau serré de centres 
urbains. Dans le domaine de l'industrie, du transport, des services et des loisirs, les 
activitOs des 12 millions et plus d'hahitants des Basses terres des Grands lacs et du 
St-Laurent sont aussi en étroite correlation les unes avec les autres. De Québec 0 
Windsor s'Ccheionnent, par groupements géomCtriques et par hiCrarchie de tailies, 
hameaux, villages, petites villes et grandes agglomerations. La tailie et i'espacement 
de ces linux urbains sont fonction de l'Otendue et de Ia 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 la nature de certaines relations entre ins villes des Basses 
terms et les milicux ruraux avoisinants. Cette agglomeration a exercé une influence 
dominante sur l'ordonnance spatiale de l'économie du Quebec. L'agriculture laitiére 
et maraichèi'e entourant Montréal alimente cc vaste marché urhain. La transformation 
du tissu rural, pendant laquelle les exploitations agmicoles des ccharmants hahitants 
du XiX siècle oft cCdC la place aux fermes laitiCres bien équipCes peut ètre attribuée 
diri'ctement 0 Ia presence du marché montréalais. I.'industrie du vOtement de 
Montréal se raftache fonctionnellement aux nombreuses filatures et usines de textile 
des villes et villages situés au sud et 0 i'est. Dc 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 vilies et Ins campagnes du sud de 
i'Ontario. Le Toronto métropoiitain est Ic point de convergence des lignes de transport 
qui desservent toutes les Basses terres de l'Ontario et qui acheminent vers cette zone 
ins ressources natureiles du Bouclier canadien et des Plaines intOrieures. Les milkers 
de gestionnaires et de commis qui s'entassent dans ie centre financier de Toronto 
témoignent de ces abondantes connex ions géographiques. 

l.es villes de l'extrémité ouest du lac Ontario forment désormais un complexe 
urhain dune envergure qui na pas d'equivalent ailieurs au Canada. Allant d'Oshawa 
a Hamiiton et s'étendant a lest jusqu'O St. Catharines et Niagara Falls, cette pamtie de 
l'Est ontarien presente des traits gCographiques uniques, resultant de ia coalescence 
de villes distinctes. A plus petite échelle, Ia mOme soudure des activités urbaines se 
produit dans Ia proche vallée de Grand River, depuis Woodstock jusqu'O Kitchener et 
Giteiph. Les industries de Ia sous-région de Grand River et du complexe 
Toronto-Hamilton sont déjà intCgrées de maintes facons; Ins produits passent dune 
yule a l'autre pour y être montés, transformés davantage ou consommés. Les 
changements qu'imposent a la geographic les nouveiles utilisations des espaces 
ruraux et urbains ont suscité bien des problèmes sociaux, économiques et 
municipaux. 



Le Boudlier canadien 

lenorme Bouclier canadien OCCUC a peu près Ia moitie de Ia terre forme do 
(;inadi. Certes existe-t-il dimportantes differences entre les parties nord et sud de 
cette region, mais on y trouve néanmoins beaucoup de similitudes a I'intérieur 
damples zones. Le Bouclier se défjnit comrne region directement assise sur de vieilles 
niches du Précanibrien. Son milieu physique contraste fortement avec celui ties 
Ilasses terres situées au sud de cette formation. Parsemé de forCts, de lacs et de 
ochers, Ic Bouclier ne compte qu'une faible population, surtout urbaine. Quelquefois 
ippelC uMoyen-Nord par les gens du sud de l'Ontario ci du Quebec, Ia partie 
iniridionale du Bouclier possede une Cconomie basée stir les ressources nattirelles: 
ses produits - minerais, bois, hydroelectricité - sont exportes hors de ses limites ou a 
l'extCrieur du Canada. L'interaction et les Cchanges entre le Bouclier ci les Basses 
teires limitrophes sont choses courantes, car II sagit de deux regions interdependan-
tes. [Je nomhreuses matiCres premiCres passent do Bouclier aux Basses terres pour y 
étre traitCcs on consommCes; inversement, bien des vacanciers et amateurs de plein 
or vont séjotiiner (lans Ic Bouclier. 

La geographic di' texploitation des ressources naturelles du Bouclier sest façonnée 
scion une trame precise. Des aires centre-sud du Bouclier, l'homme a dCpioyé ses 
activitCs dexploitation vers les secteurs pCriphériques. Aujourdhui, cc front 
semi-circulaire progresse lentement en direction do l'intOrieur, mais de vastes parties 
dti Boticlicr demeurent inoccupées. Toutefois, le milieu naturel du secteur 
s('[)t('nirional diffeic ci les ressources exploitables y soft rares 01] absentes: on ne petit 
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donc s'attendre a trouver dans le nord du Bouclier le méme genre et Ia mCme intensitC 
d'exploitation ni, par consequent, Ic mCme type de presence humaine. 

Méme si les Canadiens qualifient le Bouclier de amagasin de minéraux* cette 
formation géologique n'est pas toute minéralisée. Les Ctablissements miniers sont a Ia 
fois concentrés et disperses: us forment. dans 10 centre-sud du Bouclier, un réseau de 
collectivitOs dont la ligne traverse la frontière Ontario-Quebec, mais le long des flancs 
est et nord-est du Bouclier, us constituent des viltes isolées. Par exemple, vers 1940 Ic 
Nord-Est ontarien a vu s'Clahorer une region miniCre fonctionnelle, dessorvie par Ic 
rail, La route et des lignes do transmission de l'Cnergie. La presence de chemins de fer a 
permis d'établir des usines de pates et papiers au sein de forêts vierges. La zone 
agricole a gagné sur la Ceinture d'argile, près de ces villes, a mesure quo leurs 
populations augmentaient. Ailleurs dans le Bouclier, Ia plupart des collectivités 
minières ont vu Ic jour après 1945 et sent des exemples de villes nouvelles i industrie 
unique axCe sur I'exploitation d'une ressource dans los ar6serves frontalières, Les 
rues courbes et Ia separation planifiée des zones de residence et do travail les 
diffCrencient des vieilles villes du Sud canadien. 

Au debut du siècle actuel, des usines do pates et (ou) do papier's se sent implantées 
selon une forme analogue d'écheionnement péripherique dans ou près de Ia frange 
inférieure du Bouclier. La plupart étaient rCparties en arc de cercle entre Québec et le 
haut de la rivière des Outaouais. L'extrémité ouest du Bouclier, dans le nord du 
Manitoba et de Ia Saskatchewan, nest pas assez riche en forCts pour soutenir une 
industrie locale de pCtes et papier's. 

La troisième ressource majeure du Bouclier, l'Cnergie hydraulique, so présente 
également en une repartition périphérique. a Ia lisière inférieure du Bouclier, 
Heureusement, Ia digne de chutes do ce dernier, ou dévalent los rivières orientées 
vers son escarpement sud, so trouve aussi a proximitC de La region qui a grand besoin 
d'électricitC - les Basses terres. Le Québec fournit un bon exemple do Ia configuration 
évolutive du développement des ressources hydrauliques do Bouclier. Les tout 
premiers amCnagements cot etC réalisOs en bordure du centre-sud de cette formation, 
notamment le long do Ia Saint-Maurice: plus tard, cI'autres centrales ont été 
construites en direction est et ouest Ic long des limites dci Bouclier, par exemple sur les 
affluents de la rivière des Outaouais et dans la vallée du Saguenay. La poussCe en 
direction est des nouveaux efforts de mise en valour des eaux du Bouclier s'est 
traduite par l'Crection de barrages sur La Bersimis dans los années 50, sur les rivières 
Manicouagan-Outardes clans los annCes 60 et sur le Churchill, au Labradur, dans los 
années 70. A dCfaut d'autres grosses riviCres couLant vers l'extérieur dii Bouclier, le 
Québec s'est vu obliger, pour accroItre ses sources d'hydroélectricité, de s'attaquer a 
La Grande Riviére, dont les eaux se dCversent dans la bale James, amorçant ainsi 
l'utilisation d'une eligne de chutes intérieure. 

L'une dos principales richesses naturelles du Bouclier reside dans ses paysages. 
L'ensemble de son panorama. avec Ia diversité de sos arbres, lacs, riviéres, forCts, 
monts et espèces fauniques, fascine le citadin des Basses terres environnantes et des 
proches Rtats unis d'Amérique. Contrairement aux autres ressources naturelles 
exportées hors du Bouclier, le panorama, ressource inCpuisable par excellence, attire 
los gens dans cette region. Zone précambrienne la plus rapprochCe des grandes 
agglomerations des Basses terres, Ic centre-sod du Bouclier fait l'objet do Ia pius forte 
utilisation, tandis quo vers les bords externes et i'intCrieur nord de cette formation Ic 
degré comparatif d'occupation des terres décroIt, en mCme temps quo los voies d'accès 
s'y raréfient. 

L'agriculture régresse dans la region du Bouclier. Los plus grandes zones agricolos y 
sont formCes par Ia terre plate des fends d'anciens Lacs glaciaires au sein do la Ceinture 
d'argile chevauchant Ia frontière Ontario—Quebec. et par la partie des Basses terres 
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VolSine du lac St-Jean. Si les fermes sont indissociables des paysages régionatix de Ia 
majeure partie du Canada meridional, elks ne constituent quun Clement mineur prés 
des agglomerations du Bouclier, et, dans la quasi-totalite de celui-ci, elles font 
entiCrement dCfaut. 

Les Plaines intérieures 
l.'s mots iplat, prairie. blé et pCtrole 	pourraient trés bien (;ara(;teriser 

lenvironnement ci les ressources des Plaines intCrieures du Canada. Toutefois, mCme 
s'ils (lecrivent avi'c exactitude certains aspects importants du milieu naturel et de 
l'Cconomie de ces plaines, us n'en indiquent aucunement Ia variCtC. Certes existe-t-il 
de vastes secteurs des Plaines trés plats, mais les zones de relief qu'elles comportent 
sont formCes de cotlines, d'escarpements, de vallCes encaissées et méme de montagnes 
peu elevees: bien qu'autrefois des pâturages naturels de niveaux variables couvraient 
les plaines mCridiunales avant que l'agriculture ny fasse son apparition, aujourd'hui 
plus de Ia moitiC do secteur est boise; aprés Ia subdivision des terres, le ble est devenu 
Ia principale ceréale d'exportation, mais d'autres grains furent aussi exploRes ci 
désormais plusieurs cultures nouvelles occupent d'amples superficies; par ailleurs, si 
le pétrole a ete un facteur primordial de diversification de l'Cconomie des Plaines 
apres 1947, d'autres combustibles et minCraux oft pris de l'importance dans certaines 
zones. Commo le Bouclier canadien. les Plaines intCrieures renferment de vastes aires 
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d'allures environnementales generalement uniformes, mais les caractCristiques et Ia 
combinaison de ces éléments physiques different de celles du Bouclier. 

Dc grandes portions des Plaines présentent, dans lensemble, les mêmes conditions 
climatiques. mais ce sont les Ccarts par rapport aux moyennes et aux extremes qui 
donnent au climat de cette region son caractère distinctif. La variabilité des 
prC(:ipitat ions, par exemple, est plus typique des Plaines intCrieu res que de toute autre 
region du Canada. Le tableau de Ia vegetation est révélateurdes differences locales de 
climat. Les prairies originelles do sod des Plaines correspondaient aux secteurs de 
faibles prCcipitations et de hautes temperatures estivales. Au nord des prairies, de 
petits arhres a feuilles caduques parvenaient a survivre dans ces zones oi La 
precipitation moyenne était un peu plus forte et les Ctés plus frais. Des peuplements de 
conifCres recouvrent le nord des Plaines ou les hivers sont toujours froids. 

Jusqu'aux années 40, Ia repartition des types d'agriculture coincidait assez 
Ctroitement avec les zones semi-circulaires que formaient les sets, Ia vegetation et le 
climit. Depuis, des facteurs autres quenvironnementaux ent exercC one influence 
manifestement prépondérante sur Ic genre de cultures pratiquCes ci sur leurs aires de 
concentration. D'une année é t'autre, La superficie des emblavures au sein de Ia legion 
aussi hien qua l'intérieur de fermes mCmes vane par suite (Ic decisions dordre 
gestionnel, del'évotution des marches éirangers, des preferences du consommateuret 
d'autres lacteurs externes. line vue aérienne des grandes fermes rectangulaires 
consacrCcs a quelques cultures seulement, avec leurs habitations trés espacCes et 
I'absence darbres, sauf prCs des habitations, prouve sans conteste que I'agriculture 
des Plaines diffCre de celle des autres regions du Canada. 

La geographie des milieux urbains des Plaines ressemble beaucoup it celle des villes 
de lest, mais diverses nuances permettent de caractCriser les villes propres aux 
Prairies. Comme elles datent, pour Ia plupart, du siècle actuel, on y trouve peu de 
vieliles constructions comparativement aux villes de Ia partie orientate du Canada; 
le.s rues Ctroites y sont rares, et les larges avenues nombreuses: Ia ligne de demarcation 
entre les usages urbain et rural des terres apparait très clairement et a été plus 
soigneusement et plus rigoureusement tracée que dans l'est. 

L'une des caractéristiques géographiques des Plaines intérieures reside dans Ia 
rCgularitC géométrique de l'espacement des villes et villages. La taille et Ia fonction de 
ces agglomerations dependent do nombre dagriculteurs des alentours qui ont besoin 
de certains biens et services d'origine urbaine. Certains articles et services specialisCs, 
mais moms souvent nécessaires, sont en general disponibles dans les grandes villes, 
otli Ia population locale aussi bien que Ia clientele dun plus grand entourage rural 
peuvent se les procurer. En outre, de petits centres urbains présenteni on espacement 
regulier attribuable a Ia presence do chemin de fer ci a Icur rOle comme points de 
collecte du grain. Cetie gradation dimensionnelle des agglomerations tend a 
disparaitre a mesure que les transports routiers s'améliorent et facilitent l'accès aux 
centres de services plus CloignCs. 

La Cordillère 
Une region montagneuse, due Cordillère s'etend dans I'ouest de lAmCrique du 

Nerd: Ia majeure partie de La Colombie-Britannique ci tout Ic Yukon en font partie. 
Des contrastes très vifs a I'intérieur de zones restreintes caraciCrisent Ic paysage de 
cette region a peuplement urbain, oi l'agriculture est totalement absente ou confinCe a 
certaines vallées ou plaines d'inondation étroites. Cette population urbaine est aux 
trois quarts concentrée en one petite superficie dans Jangle sud-ouest de La 
Colombie-Britannique. Les localitCs du reste de Ia Cordillère vivent principalement 



de lt\I)lnitltinri tiune ressource ndturelie. Celle economic baset' stir Ii's rissources 
do milieu ressimble a ceile du Bouclier canadien et des provinces tie lAtlintique. 

Lunique autre partie du Canada qui prèsente un relief aussi spectaculaire soft les 
iles 1-laffin et Eliesmere dons le nord-est de lArctique. Même Si. vue de près, Ia 
Cordillere semhle une masse confuse de pics et, vue des airs, parait s'allonger a linfini, 
elle prèsenu, ij icheion local, des aspects particuliers qul permettent de Ia répartiren 
unites g(ologiq ues sous-règionales. Les montagnes Rocheuses, par exemple, lorment 
une chaine dèterminée qui, du Montana, court le long dune partie de Ia frontière 
Alberta/Colombie-Britannique jusqu'à limmense plaine de La rivière hard dans le 
nord-t'st de Ia Cokimbie-Britannique. La limite occidintale naturelle des Rocheuses, 
soit Ia Tranchèe, one des valiCes ininterrompues les plus longues du monde, part du 
Montana pour aboutir au cours supCrieur de Ia Liard dans le Yukon. 

Des contrastes climatiques a l'intérieur de zones restreintes sont typiques de toute 
region montagneuse, et Ia CordillCre canadienne nCchappe pas a cette gCnCralitC. Les 
pIUS fortes précipitations enregistrées au Canada comptent parmi les traits distinctifs 
de certaines pentes du versant ouest des montagnes insulaires et côtières de Ia region 
etudiCe ici. En revanche, a seulement 320 a 480 km (kilomètres) vers lest, dans les 
vailCes intCrieures du sud de Ia Colombie-Britannique, se situent les stations 
mCtCorulogiques les plus sèches hors de l'Arctique. 

La gCographie de l'exploitation forestière indique qu'initialement Ia foresterie a 
atteint son maximum d'intensité dans Ic sud-ouest et que I'industrie de Ia 
transformation du bois sy trouve encore concentrée. A mesure que les coupes 
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progressaient le long de la côte et qu'une technologie du transport des billes 
s'Claborait, ii devint possible aux scieries urbaines des alentours du detroit do Georgie 
dohtenir leur matière brute des furéts de Ia zone littorale. Après 1950, laccroissement 
de La demande mondiale, jointe a l'amClioration des liaisons ferroviaires et routières 
avec los reserves a peine entaméos de l'intCrieur, a favorisé lexpansion do lahattage 
vers l'arrière-pays. L'ouverture de chantiers dabord disperses puis concentrCs, et 
l'intCgration des entreprises de traitement du bois ont alors eu lieu dans La zone 
intCrieure, do Ia mCme façon que sur Ia cOte avant 1940. 

Lindustrie de Ia péche sur Ia cCte ouest se prCsente selon des schCmas de repartition 
diffCrents de ceux de La côte est. Elle s'est adaptée aux murs et aux migrations des 
cinq principales espCces do saumon. Des le debut du present siècle, des conserveries 
se sum Ctahlies a proximitC do lembouchure de La plupart des riviCres tout au Long de 
la cCte, mais surtout près du Fraser et de Ia Skeena, dont les bassins hydrographiques 
assuraient en gCnCral de meilleures prises. Peu a peu la technologie halieutiquo sest 
amCliorCe, si bien que des bateaux plus gros, plus rapides et mieux CquipCs 
commencèront d'oxploiter des zones plus étendues ati large des embouchures. La 
presence de petites conserveries dispersCes devint donc momS indispensable, et 
l'industrie do Ia transformation du Poisson s'est concentrCe près des deux cours d'eau 
maleurs de Ia côte, sous Ia forme de.grosses usines de traitement. Stir Ia (:010 ouest, 
linexistence détablissements (10 pêcheurs fait contraste avec leur multiplicitC dans 
l'Est canadien. 

Durant plus dun siècle dexploitation minière. los schemes géographiques do 
l'industrie extractive so sont rCvClC constants. Au debut du siècle actuel, le sud-est do 
Ia Colombie-Britannique était l'un des plus importants districts miniers du Canada, 
tandis quo Ic reste (Ic La province luttait pour se doter dune economic viable. Cette 
region demeure Ic principal secteur minier do Ia Cordillére, articulC sur los vastes 
entreprises do fonte et d'affinage de Trail capables de traitor divers minerais. MCme si 
Ia minéraLisation est trés repandue dans le Yukon, les rares mines actives de ce 
territoire sont dispersCes dans sa partie sud. En raison du nombre encore trés limitC. 
jusqu'à ces derniers temps, des axes intérieurs de Liaison, la mise en valour des 
gisoments du Yukon so heurte C la chertC du transport vers los marches externes, Dans 
Ia CordiLlère, l'industrie extractive présente les mémes caractéristiques que dans Ic 
Bouclier canadien, mais eLle ny est pas aussi intensive. 

L'environnement spectaculaire et vane de Ia Cordillére donne lieu a des activitCs 
rCcrCatives sembLables a celles qui se pratiquent au sein du Bouclier. Los espaces 
vides de Ia Cordillère acquorront one valeur touristique grandissante C mesure quo Ia 
population s'accroItra dans l'ouest do l'AmCrique du Nord. 

La CordillCre se divise en deux sous-rCgions: Ia côte, avec son climat particulier et 
son tissu urbain dense. et  l'intCrieur, oC so multiplient aujourd'hui les collectivitCs 
vivant d'expLoitation des ressources naturelles. Malgré Ic grand Ccart do latitude qui 
sCpare le centre de Ia Colombie-Britannique du Yukon septentrional, il existe entro 
ces deux endroits beaucoup de ressemblances quant aux paysages intCniours et aux 
types de peuplements, d'aspect clairsemé. L'amCLioratiun des transports abolit 
graduollement cette division cCte-zone intérieure et engendre dans Ia CordiLlère un 
nouvel ensemble daires interdCpendantes. 

Les Territoires du Nord-Ouest 
Cette region se définit par sos limites politiques et Eon ny retrouve pas L'uniformitC 

do certains critéros physiques et Cconomiques servant C dCcnire dautres regions do 
Canada. Elle est caractCrisCe par La diversité de sos milieux natureLs, I'inexploitation 
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quasi totale de ses ressources, l'eparpiliement de sa population et un type de 
gouvernement particulier, l.a rareté des travaux de mise en valeur y est attrihuahte, 
sur le plan interne, a Ia pauvreté de i'environnement, et, sur Ic plan externe, aux 
problemes de distance et d'accessibilité. 

l.es l'erritoires peuvent se diviser en deux sous-régions: Ia vallee subarctique du 
Mackenzie a l'ouest, et Ia zone arctique que forment les lies et Ia terre ferme du 
centre-nord. Ces zones se distinguent par lisotherme de juiliet (10°C): au nord-est de 
cette ligne, l'Arctique ne connait pas d'été. Ce climat coincide étroitement avec Ia 
limite septentrionale de Ia végétation arborescente et trace en quelque sorte, one ligne 
de demarcation entre Ia upatrie* de l'lndien et ceile de l'Inuit. 

Sur cette Onorrne superficie, l'agriculture et l'exploitation forestiCre sont minimes 
dans Ia zone suharctique, et tout a fait inexistantes dans Ia zone arctique, oü non 
seulement les Ctés sont trop frais mais oü Ia surface des terrains, CrodCe par les 
glaciers, ne présente que du roc dépourvu de sol. Le climat estival plus favorable de Ia 
vallée suharctique du Mackenzie offre des possibilites d'exploitation agricole: le 
jardinage peut y être productif. mais l'absence de grands débouchCs locaux décourage 
lagruulture en tant que profession. 

Les Territoires sont lunique region du Canada oi Ia faune constitue on Clement 
majeur de lCconornie locale. Le gibier revét encore de l'importance pour certains 
tndiensde Ia vatiCe du Mackenzie, tandis que pourde nombreux Inuit lamer continue 
d'être une source primordiale de nourriture. Pour les deux groupes, toutefois, Ia chair 
animale reprCsente un pourcentage dCcroissant de leur alimentation. Les animaux a 
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fourrure ont acquis de I'importance dans l'économie indigène apres larrivée des 
Blancs dans La region au debut du siècle. L'Arctique dénudC n'a que 10 renard polaire 
comme source do fourrure, cc qui contraste avec La diversité des animaux a fourrure 
do La vallée hoiséc dii Mackenzie, oi C l'origine Ia majoritC des étabiissements Ctaient 
des postes de traite des peileteries. 

Los ressources minérales permettent despérer que certaines parties des Territoires 
finiront par cumpter pour heaucoup dans I'Cconomie canadienne. Los Territoires 
reposent sur des parties do deux grandes formations geologiques: le ro(: précambnen 
du Bouclier canadien pour Ce qui est de Ia terre ferme des lIes de Ia zone est, et les 
roches sCdimentaires jeunes et a couches plates des Plaines intCrieures pour cc qui est 
do Ia terre ferme et des lies do la zone ouest. Ces roches sédimentaires recèlent 
apparemment des quantitCs do pCtrole et de gaz moindres que Los reserves connues de 
la partie plus mCridionale des Plaines. Lexploitation des ressources minières de 
1'Arctique so heurte aux difficultCs du transport dans des eaux prises par les glaces de 
neuf C 12 mois par annCe. 

Comme en dautres r(gions peu peuplées du Canada, Le paysago gCnCralD des 
Territoires peut attirer des visiteurs pour de courts sCjours. La toundra do l'Arctique 
dépourvue darbres est unique au Canada: Les montagnes des lies Baffin. Devon et 
Ellosmere sont los pius CLevCes de lest de i'AmCrique du Nord; ieurs sommets 
enneigCs et leurs glaciers crécnt un extraordinaire panorama aipin. Voyager dans des 
eaux envahies do hanquises et d'icehergs constituerait sans doute une experience 
inCdite pour bien des personnes. Au demeurant, L'indéfinissable clattrait du Nord et 
l'occasion dobserver une nature exceptionneile et une population diffCrente. los 
Inuit, sont peutètre l'un des éléments les plus précieux des ressources expLoitables 
do l'Arctique. 

I. Lwis ROHINSON 



Le climat 
Los Canadiens unt tendance a accepter leur climat dans un esprit fataliste. 

Cependant, pour demeurer a Ia fois consommateurs et gardiens des valeurs 
ecologiques, us duivent Se montrer ingénieux, efficaces et prudents dans leur façon de 
tirer parti (hi climat et de s'y adapter. tJn developpement Oconomique soutenu est 
essentiel pour fournir a une population croissante les biens de consommation qu'elle 
desire, ce qui necessite une utilisation plus rationnelle de nos ressources Iimitées. Par 
contre, Ia volonte de maintenir un haul niveau de qualite de I'environnement exige 
que le commerce, l'industrie et les coutumes sociales s'accommodent des contraintes 
dun écosystème regi par le climat. Si Ia réalisation de bCnCfices a court terme 
selfectue aux dCpens de I'environnement, on pourrait un jour Se voir force de prendre 
des mesures correctives cociteuses, ou se heurter a des problemes insolubles. 

Le dlimat et I'économie 
Le i:Iimat ri'presente ii Ia fois une ressource et un risque. En tant que ressuurce, ii 

fournit Ia (:haleur ot I'humiditC indispensables a Ia vie: ii constitue Ia base de 
l'agri(:ulture, fournit aux nageurs des lacs chauds, aux skieurs (IC Ia neige, et donne 
aux courants marins leur impulsion. SCcheresses, inondations et ouragans sont au 
nombre des dangers qu'il prCsente; ceux-ci détruisent Ia vie. endommagent Ia 
propriCté et incommodent l'homme, en provoquant souvent I'interruption de 
l'activitC normali' dune collectivitC. Les variations atmosphériques peuvent modifier 
radicalement l'Cconomie d'une region en bouleversant les écosystCmes sur lesquels 
repose son mode de vie. 

•: 

., 	 S.. 

I,' 	
.•%\' 	 . 

'•'. 	' '" j: 

I.,, 



20 	 LE CANADA, 1982-83 

L'activité économique tend vers certains objectifs sociaux et doit normalement être 
considérée en fonction des désirs et des besoins de la société. Reciproquement, Ia 
nécessité et le désir de conserver des paysages uniques, de rOduire Ia dorée des 
déplacements entre des zones fonctionnelles ou d'abaisser le coCit des services publics 
ont un caractére social, mais its ont de grandes repercussions économiques. Le present 
article evoque donc diverses questions socio-Ccologiques puisque, comme Ic climat, 
dies contribuent a façonner léconomie canadienne et doivent entrer en ligne de 
compte dans i'évaluation et lutilisation des ressources climatiques. 

Le climat: une ressource 

Un auteur a fait remarquer qu'en gCnCral 4cle centre du progrCs dans Ia (Ivilisation a 
glissC des regions relativement peu stimulantes, oà Ihiver presqtie exempt de 
tempêtes est Ia saison Ia plus agreable, vers des regions stimulantes, sieges de 
nombreuses tempétes et oU l'étC est Ia pOriode Ia plus agréable. Ce dCplacement a pu 
se réaliser grace a Ia construction de logements et d'immeubles confortables en lout 
temps et de réseaux de transport adaptCs aux rigoureux hivers de Ia zone tempérCe. La 
preuve de i'effet stimulant de notre climat sur l'économie reside dans Ia comparaison 
de noire produit national brut avec ceiui des tropiques, oü Ia consommation d'Cnergie 
est faible. 

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 exploitabies. Depuis un siècle, 
Ia definition de Ia nature des ressources climatiques a fait i'objet d'un effort majeur 
dans La planification de l'emploi des terres (en particulier pour l'agriculture), 
l'approvisionnement en eau et l'Ciaboration des systèmes de drainage et d'irrigation. 
A mesure que les ressources naturelles s'épuisent, on tend vers one productivité 
optimale en exploitant a plein l'énergie climatique et les sources de lumiCre et 
d'humidité. 

Les ressources renouvelables sont a Ia base d'une grande part de l'industrie 
canadienne: elles satisfont aux besoins essentiels de Ia vie tels que le boire, Ic manger 
et le gite et figurent pour environ Ia moitiC des recettes du commerce dexportation. 
Ces ressources dependent avant tout du climat. L'aménagement et l'utilisation des 
ressources (loivent donc se fonder surdes connaissances climatologiques et le recours 
aux previsions metCorologiques en vue d'une productivité optimale. 

L'extraction et l'utilisation d'autres ressources dependent largement aussi du 
climat. Par exemple, le pCtrole et le gaz servent entre autres a protéger contre Ic froid, 
Ia neige et Ia chaleur. Dans l'Arctique, les champs de glace ci les conditions 
atmosphCriques y dCterminent l'économie du développement. Une grande partie de 
l'Cnergie industrielie provient des ressources hydrauliques, qui dependent do climat, 
et l'eau est abondamment utiIisée dans Ic traitement des matières premieres - par 
exemple, it faut jusqu'à 22 m (metres cubes) d'eau pour raffiner un metre cube de 
pétrole et 3 000 m pour produire une tonne (metrique) de cacutchouc synthCtique. 

Par ailleurs, les effets de i'industriIisation etde l'urbanisation sur l'atmosphère 
restreignent certains types dentreprises économiques. I1 faut dunc que IactivitC 
économique sinspire d'une judicieuse comprehension de l'environnement, de 
l'inlluence que l'homme exerce sur son milieu naturel et de laptitude de l'atmosphère 
a disperser sans danger les effluents industrie!s. Aussi est-il indispensable de bien 
saisir !'interaction entre les conditions atmospheriques, l'ecologie et !'Cconomie. 

Ellsworth Huntington, Mainsprings of Civilization. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1945. 
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Le climat: un risque 

Les brutalitCs (:limatiques ne s'oublient pas facilement. a cause de leur effet sur Ia 
sociétC et de l'importance que leur accorde Ia presse. Comme Ia plupart des pays des 
zones tempérée et polaire. te Canada connait Un climat variable qul, au tout debut de 
Ia colonisation, a provoqué des situations de crise. 

Le tableau 1 indique les pertes économiques directement attribuables a de fortes 
perturbations atmospheriques survenues au Canada. II mentionne entre autres de 
grands dCsastres qui oft marquC l'histoire du pays. mais pour lesquels II n'existe 
aucune estimation de leurs consequences économiques directes. 

Les pertes dues aux tempétes sont rarement faciles a mesurer. On peut determiner 
Ia valeur monetaire du betail perdu pendant une tempète de neige, mais II est difficile 
d'Cvaluer l'affaiblissement des bétes Cpargnées. La perte de $2.2 millions attribuee a Ia 
tempéte de vergias a Québec en 1973 ne tient pas compte des 250,000 personnes qui ont 
alors etC privCes (I electricité, de chaleur ci d'eau potable, des quanhitCs d'aliments 
perdues par des pannes de congélateurs, ni de Ia paralysie des servi(:es de protection 
contre le feu pendant La pOriode oü les risques d'incendie Ctaient accrus par 
l'utilisation tie poeles a gaz et d'autres appareils de remplacement. 

Protection contre les pertes. Ii existe cinq facons, dont l'une n'exclut pas 
nCcessairement lautre, daffronter les intempOries: id. acceptation passive; 2. 
Cvitement des regions et des mesures dCfavorables a I'utilisation efficace des 
ressources; 3. actions preventives courantes et dCfensives fondées sur revaluation des 
donnCes mCteorologiques; 4. modification et contrôle direct du temps/climat; et 5. 
recours a des moyens structurels et mecaniques de protection qui font appel aux 

(,,'tindoi CUIUreS. ou sud-ouost do Hanixi (AIb.). 
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1. Phénomènes atmo8phériques et pertes directes, 1868-1982 

Perte estiméc 

Annoe Phenomene Vies $ millions 

1868 Sécherr.sse a Rivière Rouge 
18606 Tempétes sur los Grands Lacs 
1885-96 Sécheresse dans los Prairies 
1912 Tornado a Regina (Sask.) 30 4 
1917-21 Sécheresse dans les Prairies 
1930-36 Sécheresse dans les Prairies 
1935 Tempete de neige a Vancouver (C-B.) 
1944 Tornade a Kamsack (Sask.) (2,000 sans foyer) 2 
1945 Basses temperatures en Nouvelle-lcosse 4 
1949 Sécheresse en Ontario 100 
1950 Inondation i Rivière Rouge 100 
1953 Tornade a Sarnia (Ont.) 5 
1954 Ouragan Hazel en Ontario 100 252 
1954 Rouille du ble dans los Prairies 33 
1955 Secheresse en Ontario 85 
1957 Tempéte de grele en Saskatchewan 17 
1959 Pluies abondantes en Saskatchewan 

(perte des récoltes) 12.5 
1959 Tempete de neige en Ontario 
1967 Tempete do neige en Alberta 10 
1967-68 lncendies do forêt au Canada 100 
1969 Tempèto de verglas près de Québec (Qué.) 30 
1973 SCcheresse en Colombie-Britannique 
1973 Tempéte de verglas a Sept-Iles (Qué.) 10 
1976-77 Sécheresse clans l'Ouest canadien 130 
1978 lnondations dans le nord de La C.-B. 10 
1979 Inondations - Rivière Rouge. Nord 

ontarien et Nouveau-Brunswick 44.5 
1979-80 Faible enneigement en Ontario (pertes 

pour los stations do ski) 10 
1980 Sécheresse dans los Prairies 1,500 
1980 Incendics do f,,rCt - Quest canadien et Ontario 1,500 
1980 Inondations stir Is nv. Squamish (C-B.) 13 
1981 Tempete tie gréle a Calgary 2 100 
1982 LIne templite sun I'Atlantique coule Ia 

plato-Forms do forage Ocean Ranger 84 55 

connaissances climatiques. Rien ne nous oblige a accepter nos pertes passivement: ii 
existe d'autres solutions, dont l'assurance. 

Parmi los mesures de protection figurent les programmes d'epandage de calcium 
sur les routes, le remplacement du carbone par lacier 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 mCtéorologiques, donc sur Ia 

2J.R. Hihbs, "Evaluatitm of weather and climate by socio-ec000mic sensitivity indices". Human Dimensions of 
Wool her Modification, tJnivcrsité do Chicago, Departement de geographie. document do recherche n' 105. 
1966. 
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climatologie. Par exemple, Ia conception d'un barrage et de son programme 
dexploitation s'appuie sur Ia climatologie a long terme et sur des renseignements 
connexes, qui permettent a lexploitant de sassurer que les eaux emmagasin's 
pourront satisfaire a toutes les demandes raisonnables pendant Ia durCe de vie du 
reservoir. y compris les periodes de sécheresse, et que le barrage résistera aux 
inondations et en réduira les effets en aval. A Fétape operationnelle, ii importe que 
lexploitant dispose de previsions mCtéorologiques valables pour faire en sorte que le 
système fonctionm' en toute sCcurité et au mieux de I'intcrCt public. 

Le Service de l'environnement atmosphCrique d'Environnement Canada a rCpondu 
avec prCvoyance aux demandes changeantes et croissantes de Ia societe, Ses services 
ont etc clargis et adaptCs pour satisfaire a des besoins particuliers, tant au niveau 
national que regional. De nouvelles techniques ont etC mises en ceuvre afin 
(lameliorer les services et d'en accroItre l'effica:itC, ce qui a permis aux 
metCorologues d'appliquer leur science a Ia solution de problèmes socio-
économiques importants oü les conditions atmosphériques interviennent. 
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Applications de Ia climatologie 

Agriculture et exploitation forestière 

L'agriculture et lexploitation forestière (;omptent parmi les aclivitCs trés sensihies 
au climat. 11 faut donc recourir dans leur cas aux previsions météorologiques et a 
d'autres données pour combattre les principaux dangers: sCcheresse, gel, grêle, pluies 
excessives, inondations, vent, neige, destructions par l'hiver, maladies, épidOmies et 
infestations d'insectes associees au climat. Les pertes provoquées par les incendies de 
forêt se chiffrent en moyenne a $23 millions par an, et elles ont même deja atteint $184 
millions. Les derniéres grandes pertes de rCcoltes, Ctahlies d'aprCs l'indemnisation 
fCdérale, figurent au tableau 2; dies font ressortir les avantages, sur le plan 
économique, de prOvisions exactes du temps. 

La production de coiza, évaluCe a $224 millions en 1976, montre l'importance du 
climat (lans FOconomie agricole. Les cultures de colza poussent bien dans les Prairies 
lorsqu'il fait chaud et soleil Ic jour et frais Ia nuit, et Ia production de cette plante est 
intensive dans cette region. Dans le sud, le pourcentage d'huile contenu dans les 
graines est si faible qu'il n'est pas rentable de cultiver le colza, même a Minneapolis 
qui se situe davantage au nord. La delimitation de Ia region oü le climat est propice a 
ces cultures présente une évidente valeur économique. 

Le lumps doit Otre propice non seulement a Ia croissance, mais aussi a 
l'ensemencement, ft Ia culture, a Ia pulvOrisation et ft Ia rOcolte. Les agriculteurs ont 
constamment recours aux previsions mCtOorologiques et aux statistiques climatolo- 

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

Année Cause Endroit Perle estimée 

$ millions 
1945 Basses temperatures NouvelIe-r.osse 4.0 
1954 Rouille du blC Prairies 33.0 
1959 Recoltes mouillCes Prairies 12.5 
1964-65 Pluies ahundantes Quebec 1.5 
1965 SCcheresse Est du Canada 5.5 
1965 SCcheresse Eat du Canada 14.5 
1966 Sécheresse Québec et Ile-du- 

Prince-douard 0.2 
1967 SCcheresse Alberta et 

Saskatchewan 0.15 
1972 Pluies abondantes Eat ontarien et Québec 14.5 
1972 Neige tars des Alberta at Colombie- 

recoltes Britannique - 
Rivière de Ia Pals 1.4 

1973 Destruction par Colombie-Britannique 0.5 
I'hiver et 
sCcheresse 

1973 Pluies abondantes Québec at Saskatchewan 1.5 
1973 Sécheresse Alberta 0.5 
1974 Pluies abondantes Manitoba 1.6 
1977 Sécheresse Alberta. Saskatchewan et 

Nord-Ouest ontarien 1.0 
1980 SCcheresse Prairies et Nord-Ouest 

(cultures fourragéres) ontarien 51.4 
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Ressources hydrauliques 

Ii's précipitations sont Ia principale source dapprovisionnement en eaux de 
'unlace, et l'évaporation le principal consommateur. La planification, les opinions 
puhliques et politiques et les decisions economiques relatives a Ia viahilité dun 
système hydrologique sont souvent liées a Ia climatulogie. Lampleur et Ia fiahilité des 
reserves sont déterminCes daprCs h's (;aractéristiques des pluies et des chutes de 
neige. Les crues types. l'irrigation, Ia demande urbaine, Ia capacité des éouts 
vacuateurs et Ia taille des canalisations sont fonction du climat, ci l'exploitatiun de 

systèmes de regularisation permettant dassurer Ia maitrise des inondations et Ia 
conservation de Ieau en periode de sCcheresse depend beaucoup des previsions. 

Lutilisation des ressources en eau par les villes, lindustrie et l'agriculture, ainsi que 
les pertes naturelles dues a I'Cvaporation, doivent We étudiCes en termes de 
probahiliti it dv SaiSOflnHIith pour arrii(ttrc Ia misc an point di' svsténii's 
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dapprovisionnement qui satisfassent tousles besoins raisonnables d'une collectivite. 
Ces besoins sont previsibles au moyen des prOvisions et autres donnOes 
meteorologiques appliquees directement aussi bien qu'en relation avec les activitOs 
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 problèmes ecologiques oü Ia climatologie doit 
jouer un role de premier plan. Par exemple, des Omissions d'anhydride sulfureux 
provenant des raffineries de sables bitumineux de l'Alberta pourraient détruire Ia 
vOgétation sur de vastes etendues s'il ne s'exerçait pas de contrOle adequat: l'aptitude 
de l'atmosphère a disperser ce contaminant est donc dune importance primordiale. Si 
le charbon devait reprendre une place préponderante. Ia dispersion de l'anhydride 
sulfureux et des fines part icules pourrait devenir un problOme grave. La gazeification 
et les tours de refroidissement peuvent dOgager de grandes quantitOs d'energie 
thermique et d'humiditO dans I'atmosphère. La protection contre les risques naturels 
est un important facteur a considérer dans le forage en mer, l'amenagement de 
pipelines (au franchissement des riviOres par exemple), le transport de l'Onergie 
electrique et l'exploitation des centrales nuclOaires. 

La topoclimatologie et les etudes sur Ia qualite de lair doivent Otre prises en compte 
lorsqu'il s'agit de dCtcrminerl'emplacement de raffineries, de systèmes (IC conversion, 
d'infrastructures. etc. La climatologie marine et les prOvisions mCtOorologiques jouent 
un grand role dans l'Otude des prohlemes de forage off-shore, de navigation dans les 
eaux englacOes. d'emmagasinage du pCtrole en mer lorsque l'acheminement a partir 
des Ileux de forage dolt We interrompu a cause du brouillard, et de localisation des 
ports en eau profonde. 

Les preoccupations d'ordre environnemental inciteront sans doute a une plus 
grande utilisation des ressources énergOtiques renouvelables, ce qui nCcessitera une 
meilleure interpretation et une meilleure comprehension des variations dans Ic temps 
et dans l'espace de l'energie 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 developpement des ressources, l'industrialisation, la tendance 0 l'urbanisation, 
l'accroissement demographique, le volume limité des ressources et Ia responsabilite 
morale sont autant de facteurs qui commandent un emploi rationnel des terres. 

L'utilisation et l'exploration accrues des ressources sont liées 0 l'aisance matOrielle 
et au goOt pour Ia vie urbaine. Non seulement les Canadiens quittent les fermes pour 
s'installer dans les villes. mais us Se concentrent dans quelques agglomerations 
industrialisOes. On pr(-dit 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 de I million d'habitants et plus. 

Ces tendances revétent une importance socio-économique majeure, et parmi les 
difficultOs qui en découlent figurent les problèmes considOrables et complexes de 
l'utilisation des terres. La role de Ia climatologie dans Ia solution de ces problèmes 
n'en sera pas moms considerable et complexe. Par exemple. environ Ia moitié des sols 
arables de premiere qualitO au Canada se trouve en Ontario. ou les pressions de 
l'urbanisation sont Onormes. Dans cette province, le zonage en fonction du climat peut 
aider les planificateurs a preserver les meilleures terres agricoles. Dans les autres 
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endroits 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, elk appelle plus que toute autre un soutien météorologique. 
Lintervention de Ia météorologie dans les techniques du bàtiment a porte entre autres 
stir los problemes des charges de neige. do Ia poussee des vents. daccumulation de 
glace, do drainage, do pCnCtration de Ia pluie et de vieillissement des matCriaux. En 
outre, Ia prediction du temps, que ce soit pour le séchage du béton, pour les travaux 
dexcavation ou pour l'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 quils se révélaient déjà trop petits, et le bruit des avions modernes 
devient tin sujet de preoccupation grandissante. Pour tenter de résoudre ces 
problèmes 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 
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l'atterrissage du point de vue meteorologique, sans que l'orientation des pistes nuise 
aux axes établis du trafic aérien. 

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

Tourisme et loisirs 

Pour Ia plupart des Canadiens los loisirs sont des activitCs de plein air, plus ou 
moms agreables suivant Ic temps quil fait. Les loisirs sont fortement axes sur les 
ressources naturelles renouvelables. et  l'etat des ressources depend du climat. Dans 
certains cas, Ic climat même est Ia ressource. 

Le tourisme occupe une place de choix dans los economies nationale, provinciale et 
locale, et les gouvernements ont done intérét a amenager des pares, des lieux 
d'hebergement et dautres formes d'installations récrCatives. Le climat intervient 
forcément en Ia matière, car méme les impressionnantes chutes Niagara sont plutOt 
tomes sous Ic brouillard. Des méthodes visant a obtenir une valeur récréative 
optimale ont etC élaborées en function du climat, et on a fait des etudes climatiques 
des parcs nationaux pour decider de l'emplacement des installations et des routes, 
ainsi quo des programmes dexploitation. 

Evaluation des effets de I'activité humaine sur l'environnement 

Ii est essentiel d'évaluer les effets, délibérés ou involontaires, de lactivité de 
I'homme sur lenvironnement afin den Climiner les aspects indCsirables. Les 
planificateurs doivent pour cola considCrer les effets secondaires do leurs 
propositions sur des périodes courte, moyenne et longue, et envisager Cgalement des 
formules de remplacement, dont lune consiste a renoncer a un projet. On arrive 
finalement a une decision, soit dabandonner le programme envisage, suit 
dapprouver Ia formule de rechange Ia plus acceptable dans sa forme initiale ou dans 
une forme modifiée. Un programme de surveillance est egalement etabli pour assurer 
le respect des conditions souhaitées. 

La qualitC de l'air et laptitude de latmosphere a transporter les polluants là ou us 
peuvent endommager l'environnement ou les immeubles, ou nuire a Ia Sante de 
Ihomme, sont des questions do premiere importance pour une société industrialisCe. 
Toutefois, les aspects climatologiques des etudes nCcessaires no se limitent pas 
uniquement a Ia qualite de lair. Ces etudes peuvent commencer avec l'Cvaluation des 
plans de lingCnieur: par exemple, une tour résistera-t-elIe a Ia glace et au vent? Les 
modifications apportées a I'occupation de lespace, comme lelargissement de Ia 
superficie agricole, linstallation de pipelines et Ia creation de nouveaux lacs, peuvent 
aussi modifier Ic climat. Dhabitude, ces changements nont pas tellement dampleur, 
mais leffet cumulatif dun grand nombre de projets mineurs risque parfois d'être fort 
nocif. De petites variations dans la temperature, les précipitations ou Ic brouillard 
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queues engindrent des situations extremes qul seraient intolérables pour certaines 
speces: ii nest pas impossible non plus queues déclenchent on mécanisme de 

III load ion subtil aux consequences considCrables. tJne vue globale et positive des 
lotions inter(lisciplinaires qui existent dans ce domaine est donc trés importante. 
-H1uvent ii importe de distinguer entre cc quil faudrait faire et cc que Ion peut faire. 

IS applications de Ia métCorologie aux decisions dordre économique sont 
llimitées. 

Bureau fédéral dexamen des evaluations environnementales 

ln plus des etudes quil realise en matière denvironnement. Ic Service de 
11i1to'ction de lenvironnement atmospherique participe activement au Prucessus 
I examen des evaluations environnementales du gouvernement fédCra I (PEEF). dans 
Iii cadre de ses travaux climatologiques. Cette participation comprend lanalyse des 
eXpOSéS dincidences environnementales rediges par lentreprise privCe et divers 
oninistéres fédCraux en vue de projets assujettis au rEiglement du PEE. Dans pareille 
onalvse, Ic Service doll se pencher sur les parties des exposés consacrées aux COfl-

litiuns atmospheriques eXistantes aussi hien que sior les possihilits qol'un change- 
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Le peuple ci son heritage 

Histoire 

Deux facti'urs unt façonne rhistoire du Canada: l'incessant déhat sur Ia forme a 
donner aux relations entre anglophones et francophones, et I'évulution des liens du 
Canada avec Ia GrandeBretagne et les tats-Unis. Des Ia fin du 18" siècle if se produit 
des dCsaccords sur Ic degre de reconnaissance devant We accordC par nos institutions 
aux francophones. A mesure que le pays, jadis formé dun groupe de colonies 
entièremenl dCpendantes de Ia Grande-Bretagne, Cvolue clans Ic sens dune nation 
distincte, on se prCoccupe beaucoup des liens qui se forgent avec les tats-Unis, 
nation beaucoup plus puissante. Dans les moments de crise de notre histoire. par 
exemple les années 1830. le debut de Ia ConfédCration ella Premiere Guerre mondiale, 
ces prohlemes se compénetrent et les événements de Ia scene internationale influent 
sur les rapports entre les deux grands groupes linguistiques. 

A l'origine k's EiiropCens vinrent au Canada a Ia recherche de produits naturels et, 
plus lard, de fourrures. C'est ainsi quen 1608 des marchands français fondent a 
Québec le premier établissement capable dassurer Ia protection des pelleteries 

4—Lo rivedie Cms (Man.). 
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apportées de i'intérieur par les Indiens. Le commerce des fourrures prospère et, des Ia 
décennie 1670, des expiorateurs français poussent leurs expeditions vers l'ouest 
jusqu'au Mississippi. 

Une rivalite pour Ia domination du territoire canadien s'amorce Jorsque les Anglais. 
s'introduisant dans la baie d'Hudson, y implantent en 1670 Ia compagnie a charte du 
même nom. Ainsi débute des décennies de lutte entre les Français, désireux de 
prendre de l'expansion a l'ouest et au nord, et les Anglais qui s'efforcent de 
monopoliser le commerce dans le vaste bassin de Ia baie. Les Anglais Ctablis dans Ia 
vallee de l'Hudson et dans les regions sud et est de La Nouvelle-Angleterre exercent 
egalement une pression sur Ia Nouvelle-France. L'Acadie, sur Ia côte atlantique, 
devient une zone d'affrontement entre les deux empires, de sorte que Ia 
Nouvelle-France se trouve entrainée dans une sCrie de guerres contre les Anglais aux 
IT et 18' siècles. Les Indiens, eux, se partageront entre les deux camps. 

Dans cette opposition. la  Nouvelle-France semble perdue. Les commerçants qui 
contrélent Ia colonie ny trouvent aucun avantage et la colonie elle-méme est prise en 
main par Ia couronne de France en 1663. Au total, environ 10.000 immigrants viennent 
s'étahlir en Nouvelle-France pendant toute Ia durCe de son histoire. Pourtant sa 
population s'Ctait accrue et comptait quelque 60,000 ames vers 1760; on a (1 aillcurs Ia 
preuve que les habitants qui exploitaient Ies seigneuries le long du Saint-Laurent 
jouissaient, tout comme les citoyens de Quebec, Trois-Riviéres et Montréal, d'un 
niveau de vie supCrieur a celui de leurs contemporains de France. 

La perle de Ia Nouvelle-France aux mains des Britanniques est attrihuable a Ia 
puissance navale de ceux-ci. La marine anglaise coupe los liens tCnus qui unissaient Ia 
colonie a Ia mre patric. En 1759, l'importante forteresse de Québec tombe lors de Ia 
bataille des Plaines d'Abraham, tandis que le reste des forces françaises capitule a 
Montréal on an plus tard. Los nouveaux maltres se trouvent alors confrontes a un 
probléme difficile. Comment gouverner une population d'Européens qui different 
d'eux non seulement par La langue mais. chose plus importante encore, par Ia religion? 
En Angleterre, les catholiques étaient privés de certains droits civils et, pour qu'il en 
füt do même au Canada, il fallait confier le gouvernement do Ia colonie des 
fonctionnaires impériaux et a un petit nombre d'immigrants des lies Britanniques. 
Finalement, le gouverneur sir Guy Carleton conclut qu'il faut conceder des droits 
civils et religieux aux francophones. dont Ia population avait d'ailleurs rapidement 
augmenté. L'acte de Quebec, signC en 1774, confCrera donc un statut juridique a 
l'Eglise catholique, au régime seigneurial et au droit civil français. 

Quand les 13 colonies de l'Amerique du Nord déclanchent La revolution contre 
l'Angleterre au milieu des années 1770, on s'attend que Ic Québec y prenne part. 
Malgré one invasion américaine de son territotre, la population du Québec ne se rallie 
ni a La revolution ni a Ia cause britannique, restant neutre comme le souhaitent sos 
chefs religieux et seigneuriaux. Une fois Ia paix rétablie. en 1783. Ic Canada demeure 
rattachC a I'Angleterre. mais Ia revolution américaine exerce sur lui on effet 
marquant. Des milliers de loyalistes se dCplacent vers Ic nord. Plus do 30,000 entrent 
dans les colonies de I'Atlantique, qui ne comptaient alors que quelquos milliers de 
gens adonnCs a Ia pêche eta l'agriculture. Par suite de cette affluence, une partie du 
territoire do la Nouvelle-Ecosse servira a la creation dune nouvelle colunie. le 
Nouveau-Brunswick oü, en 1784 s'installérent nombre de loyalistes. Sept mule autres 
réfugiés so dirigent vers Montréal, pour aller s'Ctablir sur Ia nyc nord do Saint-I ,aurent 
et du lac Ontario, 

Ces Américains soot habitués a des institutions representatives. La Nouvelle-
Ecosse possède une assemblée elective depuis 1758, mais il n'en existe pas encore au 
Québec. Do plus, les loyalistes s'irritent du régime seigneurial et do (Irc)it civil français 
on vigueur au Québec, si bien qu'en 1791 1'Angleterre decide (Ic crCer doux colonies. le 
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Haut et Ic Bas Conada. Les deux Canadas vont bénéficier d'assemblées législatives, 
mais les institutions retenues du régime français ne subsistent que dans Ia basse 
province In outre, de crainte que Ia revolution ne se répande. les gouverneurs 
hritinniquts i:onservent de vastes pouvoirs sur leurs colonies. 

Aprés tits .inni'es de friction. Ia guerre Cdate entre l'Angleterre et les tats-tJnis en 
1812. l.a perth des deux Canadas aux mains dune armée plus nombreuse parait 
inevitable, mais tin petit détachement de reguliers britanniques. aides dindiens, 
parviennent a contenir les Americains jusqu'au retour de Ia paix en 1814. Avant Ia 
guerre, les colonies anglaises n'avaient guère progressC. Un faible nombre d'lrlandais 
avaient émigré vers Terre-Neuve. et  on flot de rCfugiCs en provenance de Ia 
Haute-Ecosse suivent les traces de ceux qui Ics avaient precedes en Nouvelle-Ecosse, 

bord du Hector, en 1773. Une fois Ia paix revenue, Ic gouvernement imperial decide 
de renforcer les colonies et s'efforce daider les immigrants a s'Ctahlir en AniCrique 
britannique. D'autres y viennent en grand nombre de leur propre initiative: entre 1815 
et 1855 un million d'Anglais dCbarquent a Halifax. a Saint John et a Québec. MCme si 
heaucoup de ces immigrants vont sinstaUer aux Etats-linis, ceux qui restent 
modifient par leur presence Ia composition ethnique de Ia region, placant ainsi les 
francophones en minorité ati sein de la population coloniale. 
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Dans le Bas-Canada, les francophones demeurent majoritaires: au debut du 19' 
siècle us Cprouvent des difficultOs a cause de l'accroissement rapide de leur 
population joint a une pénurie de terms et a une baisse de productivitC agricole. us 
expriment alors leur insatisfaction en poussant le Parti patriote a lagitation, pour 
obtenir une plus grande autonomie. Deux insurrections sérieuses se produisent dans 
Ia colonie en 1837 et en 1838. Les Patriotes s'élèvent (;ontre Ia domination des 
anglophones et contre l'impérialisme anglais: us souhaitent Ia venue dune sociCté 
plus democratique; de type américain. EtouffCe par larmée, Ia rebellion de 1837 
amCne aux colonies Lord Durham, qui recommande que le conflit ethnique du 
Bas-Canada soit reglC par l'assimilation des francophones. A cette fin, les deux 
Canadas sont rassemblCs en une seule Province tjnie, oü une majorité danglophones 
pourrait gouvemner, estime-t-on. Cette tactique échoue. Le nationalisme canadien-
français, nC des remous de Ia rebellion, survit et méme s'accroit. 

Les décennies 1840 et 1850 sont une Cpoque d'évolution rapide pour lAmCrique 
du Nord britannique, dont léconomie repose alors stir lexportation de produits 
coloniaux tels que le bois de construction, Ic blé et Ic poisson, vers un marché 
britannique protégé. Au milieu des annCes 1840, lAngleterre aclopte un régime de 
libre-echange et accorde en memo temps aux colonies leur autonomie dans Ies 
questions locales. Los coloniaux se tournent vers les Etats-tJnis et concluent. en 1854. 
une entente bilatCrale de libre-echange des produits naturels. En outre, des liens plus 
étroits so tissent avec l'éconornie continentale grace a Ia construction dun réseau 
ferroviaire pendant les annCes de 1950. Vers 1860, lAmCmique du Nord britannique 
seloigne déjà de lorbite impériale pour se rapprocher des Américains. 



H1STOIRE 	 35 

Le déclenchement de Ia guerre civile aux tats-Unis, en 1861, suscite de sérieux 
problèmes. La decision prise par Ia Grande-Bretagne de rester neutre offusque le 
Nord, et quand le Sud parait vaincu, de nombreux Nord-Américains britanniques 
craignent que les armées victorieuses sojent lancées contre eux pour les annexer aux 
Etats-Unis. Les hommes pulitiques coloniaux envisagent alors d'Ctahlir des liens 
intercolontaux plus Ctroits méme si, auparavant, les Canadas avaient eu peu de 
rappurts avec Terre-Neuve, Ia NouveIle-cosse, le Nouveau-Brunswick et File du 
Prince-douard. L'union elargie attire des politiciens de Ia Province Unie du Canada, 
oi les hostilitCs ethniques et religieuses paralysent Ic gouvernement. En 1864, George 
Brown, John A. Macdonald et Georges-Etienne Cartier forment une coalition 
inattendue dans le dessein de réaliser l'union fédérale de toutes les colonies, et aux 
conferences tenues a l'automne de cette année-là a Charlottetown et Québec ils 
Claborent une entente avec les reprCsentants des colonies de l'Atlantique. Finalement, 
un antaonisme generalisé envers Ia nouvelle entente decide Terre-Neuve et l'iIe du 
Prince-Edouard a s'abstenir (mais en 1873 Ia seconde province reviendra sur sa 
decision par suite de difficultCs financières). En Nouveile-Ecosse et au Nouveau-
Brunswick une forte majuritC s'oppose aussi a la nouvelle entente, mais l'habilité 
politique de Charles Tupper et de Leonard Tilley, fermement appuyCs par 
l'Angleterre, persuadent ces colonies d'entrer dans Ia federation avec le Québec et 
l'Ontario. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique est vote a Londres et entre en 
vigueur Ic 1 juillet 1867. 

Lunion va permettre au Canada d'acquerir les immenses territoires de I'Ouest 
jusque-là dominCs par Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson. En 1869, Ic Dominion du 

LP rnouIin de Kintwl, o Aimonte (Ont.). 
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Canada désintéresse Ia Compagnie et acquiert, de ce fail, des terres quatre fois plus 
vastes que sa propre étendue, Une résistance a cette prise de contrôle se fail sentir 
chez les Métis du Manitoba, issus du croisement des Français et des Indiens qui se 
Iivraient au commerce des fourrures; ces Métis redoutent que I'on fasse fi de Ieurs 
droits. Sous Ia conduite de Louis Riel, its obligent Ic fédéral a accorder In statut de 
province au Manitoba en 1870, espérant que Ce statut protégerait leur semi-
nomadisme axe sur Ia chasse aux bisons. ainsi que leur patrirnoine français et 
catholique, contre l'afflux de protestants anglophones de l'Ontario. 

Sir John A. Macdonald, premier ministre du premier gouvernement du Canada, 
s'emploie a étendre le territoire canadien jusqu'au Pacifique par I'adhCsion de Ia 
Colombie-Britannique. II obtient cette adhesion en 1871, en promettant de faire 
construire un chemin de fer jusqu'au Pacifique dans un délai de dix ans. Ce dClai ne 
fut pas respectC, mais en 1885, le chemin de fur Canadien Pacifique est presque 
achevC. grace a lentreprise privée et a des fonds publics. Ace moment-là. les Métis se 
soulévent une seconde fois, sur les bords de Ia rivière Saskatchewan, de nouveau SOUS 

Ia conduite de Louis RicA. Lu chemin de fur sert a dCpêcher sur les linux un fort 
contingent de soldats, qul male rapidement Ia rCvolte. 

La Confédération visait a rCduire Ins conflits religieux et ethniques, mais elle ne 
pouvait les supprimer. Lorsque Louis Riel est exécutC pour le role qu'il a joué en 1885, 
de nombreux Québecois y voient le symbole d'une campagne tendant a restreindre Ins 
droits des francophones et des catholiques hors QuCbec. Its en sont d'autant plus 
convaincus que le Manitoba adopte une legislation restrictive en 1890. La politique 
nationale sera alors largement centrCn sur ces questions pendant tine dizaine 
d'années; I'élection, en 1896, du liberal Wilfrid Laurier comme premier francophone 0 
Ia tête du gouvernement fCdCral s'explique du fail quil a su convaincre Ins électeurs 
qu'il pouvail en arriver 0 une solution de compromis. Néanmoins, en matière 
d'enseignement, Ia question des droits des catholiques et des francophones hors 
Québec continue 0 tourmenter Laurier tout au long de son mandat. en parliculier 
]orsque les provinces de l'Alherta et de Ia Saskatchewan sont créées en 1905. 

Laurier eut Ia bonne fortune, toutefois, de détenir In pouvoir 0 une Cpoque de 
croissance rapide. A partir de 1897. le Canada attire d'Europe et des Etats-tinis un 
grand nombre d'immigrants qui remplissent les villes canadiennes ou qui s'emploient 
a Ia culture de millions d'acres de terres nouvelles dans l'Ouest. tine conjoncture 
mondiale favorable crée alors d'excellents marches pour Ins ressources canadiennes 
comme In ble, Ins produits forestiers et Ins minCraux. NCanmoins, un mécontentemeni 
subsiste 0 l'égard de certaines politiques de I.aurier. Non seulement de nombreux 
francophones I'estiment trop faible dans Ia defense dans leurs droits 0 Iextérieur du 
Quebec, mais de sérieux désaccords opposent anglophones et francophones au sujet 
des relations do Canada avec I'Empire britannique. La guerre des Brers, en 1899, 
suscite chez (In nombreux Canadiens anglais le dCsir que le Canada épouse Ia cause 
des Britanniques, mais Ia plupart des francophones y voient un effort déployO par ins 
impérialistes pour engager In pays là ou it n'a pas dintérêts reels. Lorsque In 
gouvernement Laurier nCgocie, en 1911, un accord avec Ins Etats-Unis de 
Iibre-échange des produits naturels. it est dCfail par les Clecteurs canadiens-anglais 
convaincus que cette initiative contribuerait a affaiblir Ins liens du Canada avec Ia 
Crande-Bretagne dO favoriserson annexion aux Etats-Unis, landis que Ins Canadiens 
français lui reprochent de ne pas lutter plus fermement contre les impCrialistes. 

Le plus important défi auquel fera face Robert Borden, successeur conservateur de 
Laurier, sera d'assurer Ia participation do Canada a Ia Premiere Guerre mondiale. En 
1914, on conteste peu, même dans In Canada francais, Ia nCcessité pour Ic pays d'entrer 
dans Ia lotte contre l'Allemagne. Ce qul divise alors Ins Canadiens plus quO tout autre 
moment de Icur histoire est Ieur divergence de vues sur Ia nature de Ia participation 
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canadienne. A mesure que les pertes en hommes augmentent, on insiste pour 
renforcer l'armèu par Ia conscription dans le cas oü ii n'y aurait pas assez de 
vukrntaires. En 1917, Borden cede a cette pression et promulgue le service obligatoire, 
malgr( lopposition de Laurier et de Ia plupart des autres leaders canadiens-français. 
Borden persuade les libCraux canadiens-anglais qui appuient ses politiques de s'unir 
a lui dans une coalition. Nombre d'agriculteurs, (Ic groupes d'immigrants et de 
syndicalistes napprouvent pas Ia manière dont le gouvernement oriente l'effort de 
guerre, ce qui explique en partie l'effritement de Ia coalition Borden et Ic retour au 
pouvoir des lihéraux en 1921. 

Le nouveau premier ministre, Mackenzie King, dominera Ia scene politique 
pendant prés d'un quart de siècle, mais sa premiere tâche consistera a maitriser les 65 
députCs du pHi-ti progressiste élus par les agriculteurs mécontents. II y parvient en 
joignant l'astuce a l'habilitC, et, au retour de Ia prospérité vers le milieu des années 
1920. les progressistes disparaissent peu a peu comme formation. Méme si lessor 
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économique n'atteint pas le même niveau partout, Ia fin de Ia decennie 1920 est une 
période de croissance du patrimoine canadien, car de nouvelles ressources telles que 
le plumb et le zinc, de nouveaux produits comme l'automohile et le récepteur radio, 
trouvent de plus en plus de débouchés a l'intérieur comme a l'extérieur du pays. 
Poursuivant une tendance amorcée même avant Ia guerre, les capitaux affluent des 

tats-Unis au Canada, attires par ces perspectives prometteuses. Des succursales 
d'entreprises américaines se multiplent, d'autant que l'intégration du pays au sys-
tème économique continental dominé par ses voisins du sud fran hit alors one 
nouvelle étape. 

L'effrondement de l'économie canadienne dans les années 1930 est aussi frappant 
que Ia croissance qul l'avait précédé. Aucun pouvoir public ne voit de solution a Ia 
crise, au-delà des politiquestraditionnelles d'épargnes et de compressions. En 1933, le 
cinquième de Ia population active chôme, et Ic gouvernement fédéral doit verser de 
fortes sommes en allocations de secours. La depression Cconomique convainc de 
nombreux Canadiens que leur constitution nécessite one rCforme, car divers 
problèmes, comme le chômage, relévent du provincial, tandis que seul le fédCral 
dispose de moyens pour s'y attaquer. Les premiers efforts, entrepris en 1935, pour 
trouver une procedure de modification restent yams, même aprés qu'une commission 
royale d'Ctude des relations fCdCrales-provinciales eut recommandé, en 1940, 
ladoption sans délai dimportants changements dans Ia repartition des revenus et des 
responsabilités. Ace moment-là, Ia prosperité née do Ia guerre attCnuait los problémes 
du pays, de sorte que Ia question constitutionnelle so faisait moms urgente. 

Le gouvernement Mackenzie King s'emploiera a mohiliser lCconomie pour Ia 
guerre et a Cviter que Ia conscription ne suscite entre anglophones et francophones (les 
dissensions comme 11 s'en était produit a Ia Premiere Guerre mondiale. King parvient 
a empêcher ces dissensions en s'opposant a la conscription jusque vers Ia fin de 1944. 

(;rn pin ri,,uh,,s, irl dii Im Wilh,i,ni (C-fl 



date a laquelle ses conseillers militaires ltii font valoir qu'elle est indispensable a Ia 
défaite do IAllemagne hitlerienne. Los efforts du premier ministre pour éviter de 
rendre obligatoire le service outre-mer ne passent pas inaperçus au Québec. qui 
demeurera fidèle au parti liberal lors des elections de 1945, tandis que les decisions 
prises par les conservateurs en 1917 continueront a priver leur parti de tout succès 
dans cette province. La prospCritC du ternps do guerre place alors Ic Canada au rang 
des grandes puissances militaires et industrielles. et  King veille a ce que les 
travailleurs en bénCficient; a cette fin, II adopte de nouvelles dispositions fiscales 
visant Ic plein emploi. 

Les annCes 1945 a 1965 sont marquees. au  Canada, par one expansion progressive 
des politiques do bien-être social, destinées a rCpondre aux besoins dune sociCtC 
furtement urbanisée et industrialisee; cependant, Ia péche, l'agriculture et lexplot-
tation des ressources naturelles conserve une importance vitale dans certaines 
regions do pays. Hien que les provinces aient competence en matière de bien-Ctre 
social. Jo guuvernement fédCral affecte des fonds ñ divers programmes do pensions, 
d'assurance-hospitalisation et maladie et daide aux chômeurs et aux personnes 
handicapées. En 1949. les Terre-Neuviens se laissent convaincre dabandonner leur 
fiCre indCpendance pour devenir les citoyens do Ia (lixième province do Canada, en 
panic parce que de tels programmes bun sont avantageux. Souls be Québec ot. dans 
une mesure moindre, l'Ontario formulent des reserves quant a Ia centralisation du 
pouvoir dans ces matières, Los provinces apauvresa seront aussi favorisCes par 
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l'adoption, a Ia fin des années 1950, d'un régime officiel de péréquation visant a 
réduire les inegalites régionales. 

La victoire écrasante du parti conservateur sous John Diefenbaker aux elections do 
1958 marque, semble-t-il, l'ouverture dune nouvelle ere dans Ia pohtique canadienne. 
En fait. Diefenbaker n'a pas réussi a profiter de t'occasion et hit defait en 1963, offrant 
ainsi aux libéraux Ia possibilité de reprendre le pouvoir, qu'ils détiennent depuis, sauf 
une breve période de régne conservateur en 1979-80. La transformation de Ia 
Cooperative Commonwealth Federation en une formation appelée Nouveau parti 
democratique (NPD) en 1961 n'a pas confCré a cc groupe Ic rang de grand parti. IJne 
rCgionalisation assez prononcCe des appuis de ce parti marque notre scene politique 
depuis les annCes 1960: le NPD n'a pas do soutiens fermes a lest de l'Ontario, tandis 
que les Iibéraux, qui ont perdu peu a peu leur clientele dans I'Ouest sont amenCs a 
compter davantage sur le Quebec, oti les conservateurs n'ont pas fait de percée. 

Tout comme ses predecesseurs et ses successeurs. Diefenbaker s'est trouvC 
confrontC a depineux problemes concernant los relations canado-amCricaines. La 
guerre froide avait place Ottawa dans un Ctat de dCpendance quasi totale vis-à-vis do 
Washington, mais Diefenbaker hésitait a doter les Forces canadiennes darmes 
nucléaires amCricaines, provocation qui amena sa défaite. Au debut de son mandat, 
on commençait a s'inquiéter du niveau élevé de I'investissement américain chez foilS 

et de ce qui pouvait en résulter pour notre souveraine independance. Au cours di's 
deux dCcennies suivantes, Ia question de savoir s'il convenait do chercher a rCsoudre 
le problème ou de l'ignorer devint on important sujet politique. 

Au moment du centenaire de Ia ConfCdOration, en 1967, Ia question do Ia rCformo 
constitutionnelle, en suspens depuis longtemps, commence i retenir I'attention. Le 
Quebec, oC un réveil du nationalisme quChecois s'est produit dans los annCes 1960, 
s'exacerhe des restrictions imposCes par le système fédCral malgré les efforts du 
gouvernement Lester Pearson pour en arriver a des accommodements. Tant au niveau 
fédéral que provincial, Ies premiers ministres consacrent beaucoup de temps a l'étude 
do La réforme constitutionnelle, y compris La question du rapatriement do l'Acte do 
l'Amérique du Nord britannique et de l'adoption dune Constitution non britannique, 
assortie d'une procedure do modification et dune charte des droits et lihertCs. Le 
choix, en 1968, de Pierre Trudeau comme premier ministre est attrihuable pour one 
large part a sa reputation d'expert a matière constitutionnelle et de QuCbecois 
partisan dun gouvernement central fort. Toutefois, Ia decision du Québec de ne pas 
adherer a Ia Charte de Victoria en 1971 met fin temporairement aux négociations. 

Dans une large mesure, los problCmes économiques des années 1970 sont en effet Ia 
principale preoccupation de Ia politique canadienne. La hausse rapide des prix du 
pétrole ralentit Ia croissance et intensifie les pressions inflationnistes, tandis quo 
I'augmentation du revenu des provinces de J'Ouest productrices de pCtrole et do gax 
modifie l'équilibre de La Confédération en réduisant Ia preponderance traditionnelle 
du Canada central. Le programme énergétique national, conçu pour assurer 
I'autosuffisance du Canada en Cnergie et encourager Ia participation du capital 
canadien dans l'industrie pétroliére suscite de vives critiques de Ia part do ceux qui 
s'opposent a SOS objectifs ou a SOS mCthodes. Tout au long de cette dernière dCcennie, 
l'inflation aura cause un probleme. que mCme limposition, de 1975 a 1978, d'une 
surveillance des salaires et des prix na Pu atténuer. Parallélement, le taux de 
chômage a progressC au point d'atteindre, en 1982, ses niveaux de 1930, tandis quo Jo 
produit national brut régressait en termes reels. 

La montée d'un nationalisme quChecois agressif dans les années 1960 semhle avoir 
etC freinCe par Ia crise d'octoljre 1970, au cours do laquelle Ic gouvernement fCdéral a 
impose Ia Loi sur les mesures de guerre et envoyé 10,000 militaires au Québec pour 
faire échec au Front de liberation du Québec. La vaste majoritC des Canadiens on! 
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approuvé cette reaction fCdCrale; néanmoins, certains doutes se sont fait jour par Ia 
suite quant a savuir si 1'insurrection rCelie ou perçue comme teile* qui lavait 
provoqute était atithentique. Quoi qu'il en soit, I'élection du parti quehCcois en 1976 
(lémontre qu'il subsistait chez Ics francophones un mCcontentement significatif a 
I't'gard di' Ia situation du moment. Même Si legouvernement de René LCvesque na pas 
obtenu, lors du réfCrendum provincial de mai 1980, le mandat de négocier Ia 
souverainetC-assoiation avec Ic reste du Canada, sa victoire aux elections générales 
subsCquentes indiquail que Ic séparatisme n'avait pas perdu SOfl attrait aux yeux de 
hien des QuébCcois. 

Lélection du gouvernement LCvesque au Québec a contribué a ranimer les 
nCgociations touchant Ia Constitution. Dons Ia campagne rCfCrendaire, les 
anti-sCparatistes diriges par Pierre Trudeau, promettent a Ia population do Québec 
de renouveIer Ic f6d6ra1isme, et Iorsque les premiers ministres provinciaux 
échouenl dans leur tentative dentente sur La rCforme constitutionnelle. Ic premier 
ministre do Canada declare son intention di' procCder unilatCralemunt au 
rapatriement di' Ia constitution et dy inclure une furmule de modification ainsi 
quunc charte des droits et libertCs. Momentanément arrétC par Ia decision de Ia Cour 
supreme, scion laquelle cette ligne de conduite serait anti-constitutionnelle sans 
lapprohation dun nombre important de provinces. Ic premier ministre persiste 
nCanmoins dans son intention, Ses initiatives auront pour rCsultat laccord inattendu 
du 5 novembre 1981 sur Ia rCforme constitutionnelle, contre lequel seul Ic chef du 
gouvernement quebécois. René Levesque, Cléve di' vigoureuses protestations. Le 17 
avril 1982. Ia Loi sur le Canada est solennellement proclamée par Ia Reine sur Ia 
Colline du Parlement, a Ottawa. 

CHRISTOPHER ARMSTRONI; 



Population 
Au 3 juin 1981, Ia population totale do Canada était de 24343,181 habitants, suit une 

augmentation de 21.6% sur Ie chiffre établi lors du recensement de 1966(20,014,880). En 
fait, les taux d'accroissement de La population canadienne diminuent depuis cette 
date, l'augmentation annuelle moyenne étant passée de 1.5% pour Ia période 1966-71 a 
1.1% pour La période 1976-81. Font exception a cette tendance genérale l'ALherta et Ia 
Saskatchewan. Le taux d'accroissement en Alberta est passé de 2.2% en 1966-71 a 4.0% 
en 1976-81; Ia Saskatchewan, après avoir subi une baisse de 0.6% au cours de La 
période 1966-71 a enregistré une hausse de 1.0% en 1976-81. 

Les provinces et Ins territoires do Canada different beaucoup les uns des autres en 
Ce qui regarde leur superficie ainsi quo Ia taille et Ia densitC de leur population. Plus de 
80% do Ia population totale du Canada est concentrée au Québec. en Ontario, en 
Alberta et en Colombie-Britannique qui ont de plus grandes superficies que Ins autres 
provinces. L'lle-du-Prince-Edouard, Ia NouvelLe-cosse et le Nouveau-Brunswick 
sont les provinces Ins moms Ctendues, mais leurs densités do population 
(respectivement 21.7. 16.Oet 9.7 personnes par kilometre carré) dépassent de heaucoup 
Ia moyenne nationaLe de 2.6, tandis quo In Yukon et Ins Territoires du Nord-Ouest, 
dont les superficies sont vastes, comptent bien moms de personnes par kilometre 
carré. soil 0.04 et 0.01 respectivement. 

L'évolution démographique rCsulte de Ia combinaison de quatre facteurs; natalitC, 
mortalitC, immigration et emigration. Le taux de natalité élevO (28.0 pour 1,000 en 
moyenne en 1951-56) et le taux d'accroissement naturel élevC (19.6 pour 1.000 en 
moyenne) sont caractCristiques do Ia croissance rapide du debut de laprCs-guerre, qui 
a atteint son point culminant au milieu des annCes 50 (tableau 2). La diminution des 
taux daccroissement dans Les annCes subsequentes dCcoule surtout de Ia baisse des 
naissances depuis In debut des annCes 60. Bien qu'elle alt diminuC Iegèrement, Ia 
mortalitC est restée assez stable si on la compare aux autres facteurs. La migration 
internationale nette, soit Ia difference entre l'immigration et l'Cmigration, do 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 considerablement l'accroissement de Ia population au Canada. Depuis 
quelques annCes, cette influence s'atténue: elle intervenait pour Le tiers environ de 
l'accroissement total observe de 1971 a 1976, mais pour In cinquiCme seulement de 
1976 a 1981. 

Depuis quelques années, Ia migration interne est le facteur qui influence In plus La 
repartition geographique de Ia population canadienne (tableau 3). En 1967-69, 
I'Ontario et Ia Colombie-Britannique attiraient Ia majoritC des migrants venant des 
autres parties du pays. Depuis le debut des annOes 70, cet état de choses a heaucoup 
change. La Colombie-Britannique a maintenu ses gains, tandis que le Québec, 
Terre-Neuve et In Manitoba ont suhi des pertes repétCes. l.a Saskatchewan. qui 
accusait des pertes a affichC des gains tandis quo l'Ontario, qui avait toujours marqué 
dimportantes avances, a connu une perte au coors de cette periode. I.e Yukon et Ins 
Territoires du Nord-Ouest not également subi des recuLs. L'Alherta, pñle d'attraction 
des migrants depuis Ic milieu des annCes 60, a enregistrC ses plus forts gains aLl milieu 
des annCes 70. 

En 1981, plus do Ia moitiC do Ia population totale du Canada demeurait dans 24 
regions mCtropolitaines do recensement (RMH), comme l'indique Ic tableau 4. 
Chacune de ces grandes agglomerations renferme Ic principal bassin do main-
d'auvre pour une zone bâtie en continu et habitCe par au moms 100,000 personnes. 

Daprès In recensement de 1981 Toronto était Ia plus grande region métropolitaine 
du Canada (environ 3.0 millions d'hahitants) suivie de prés par MontréaL (2.8 
millions): Vancouver atteignait 1.3 million. Toutefois, en termes de croissance 



1. Repartition de Ia population et superficie. Canada et provinces, 1966, 1971, 1976 et 1981 

Tau* annuel 	 Superficie 
de croissance' 	 Kilomètres 	Densité de 

Population en milliera 	 carrés 	 population2  

1966 	 1971 	 1976 	 1961 	 1966-71 	1971-76 	1976-81 	milliers 	 1981 

C 

C z 
Canada .............. 

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

20.015 	21.568 	22,993 	24.343 	15 	1.3 	1.1 	9205 	 2.6 

493 522 558 568 1.1 1.3 0.4 372 1.5 

109 112 118 123 0.6 1.2 0.7 6 21.7 

756 789 829 847 0.9 1.0 0.5 53 16.0 

617 635 677 696 0.6 1.3 0.6 72 9.7 

5.781 6,028 8,234 6,438 0.8 0.7 0.6 1 358 4.7 

6.961 7.703 8.264 8,825 2.0 1.4 0.9 917 9.7 

963 988 1.022 1,026 0.5 0.7 0.1 548 1.9 

955 928 921 968 -0.6 -0.1 1.0 570 1.7 

1.463 1,628 1.838 2,238 2.2 2,5 4.0 638 3.5 

1.874 2,185 2.467 2.744 3.1 2.5 2.2 893 2.9 

14 18 22 23 5.0 3.5 1.2 532 0.04 

29 35 43 46 3.9 4.1 1.4 3 248 0.01 

'Taux géometrique. 2Peraonnes par kilometre carré. 

2. Elements de variation de Is population. 1951-56, 1956-61, 1961.66, 1966-71, 1971-76 et 1976-81 

Migration 
Accroisaement internationale Variation 

Naissances 	Décés naturel Immigration Emigration nette totale 

Date Toux pour mule' 

1951-56 ....... 28.0 	 8.4 19.6 10.4 2.5 7.9 27.5 

1956-61 ....... 27.5 	 8.0 19.5 8.8 3.2 5.6 25.1 

1961-66 ....... 23.5 	 7.6 15.9 5.8 2.9 2.7 18.8 

1966-71 ....... 17.8 	 7.4 10.5 8.8 4.1 4.5 14.9 

1971-78 ....... 15.8 	 7.4 8.4 7,8 3.1 4.5 12.8 

197681 2 15.4 	 7.2 8.2 5.0 3.1 1.9 

Taux moyen pour 1.000 habitants, pour chacune des periodes indiquess. 	2  Estimations provisoires pour lea années postcensales. 



44 	 LE CANADA, 1982-83 

3. Migration interne par province, pour certaines périodes (moyennes annuelle& 
(centaines de migrants) 

1967-69 	 1972-74 	 1979-81 

Province ou territoire 

Migration 
en- sor- 
trante tante 

Solde 
migra- 
toire 

Migration 
en- 	sor- 
trante 	tante 

Solde 
migra- 
toire 

Migration 
en- 	sor- 
trante 	tante 

Solde 
migra-
toire 

Canada 	........... 3,794 3794 - 4,102 4102 - 4,273 4,273 - 

Terre-Neuve 86 117 —32 122 133 —11 114 134 —20 
tIe-du-Prince-EdouarcJ 36 43 —7 47 38 9 41 43 —2 
NouvelIe-1cosse . . . 234 255 —22 254 232 22 222 233 11 
Nouveau-Brunswick 186 228 —41 213 188 24 184 194 10 
Québec 	........... 389 596 —207 384 539 —155 270 530 —260 
Ontario 	........... 1,064 835 229 969 1,033 —64 921 1.150 —229 
Manitoba .......... 277 348 —71 300 351 —51 254 367 —113 
Saskatchewan 231 368 —137 246 364 —118 279 274 5 
AIbmia 	........... 563 490 73 688 608 80 1,104 754 349 
Colomhie-Britannique - 678 471 206 812 552 260 821 522 299 
Yukon 25 26 1 
Territoires du 1. 

	 49 41 8 67 64 3 
Nord-Ouest 38 46 8 

Années civiles. 	- Néant ou zero 

demographique, c'est Calgary qui affichait Ic faux le plus élevé (25.7%) de 1976 a 1981, 
vient ensuite Edmonton (18,1%) suivie de Saskatoon (15.3%) et d'Oshawa (14.1%). Par 
contre, les populations de Sudbury et de Windsor ont legerement fléchi au cours de 
cette période, tandis que celles de Montréal, Saint John et St. Catharines—Niagara 
enregistraient de faibles augmentations. 

La pyramide des ages dune population est dun intérét capital pour tous les 
pouvoirs publics qui doivent adopter des programmes économiques et sociaux. Les 
responsables de lenseignement, 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 la population canadienne Ia 
proportion des moms do 15 ans a baissé de 32.9% queue était en 1966 a 23.01% en 1980, 
soit one porte de 10 points. Ce recul s'explictue surtout par Ia dénatalité des annCes 
précédentes, comme en témoigne la diminution d'environ 20% du nombre denfants de 
0 a 4 ans entre 1966 et 1980. 

A mesure que les enfants nes au cours de Ia poussée démographique 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 àgCes do 15 it 64 
ans est passée de 59.4% en 1966 a 67.5% en 1980. Limmigration inhlue beaucoup sur Ia 
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croissance de ce fort groupe dage actif, surtout dans le cas des jeunes adultes. En 1976, 
par exemple, 47% environ des nouveaux immigrants avaient entre 20 et 39 ans. 

Levolution du chiffre de Ia population AgCe de 65 ans et plus prCsente un intCrét 
particulier pour ceux qw planifient I'equipement 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 années. La proportion de 
personnes Agees de 65 ans et plus est passée de 7.7% en 1966 a 9.5% en 1980. La 
denatalitC et l'élCvation de lesperance de vie sont les deux principaux facteurs de 
cette hausse de Ia pwportion de vieillards. 

Sur les 18.4 millions (IC Canadiens Ages de 15 ans et plus en 1980, 290% étaient 
cClibataires (n'avaient jamais etC mariCs). Cette catégorie a augmentC de 1,071,000 
(25%)en1re 1971 et 1980. Les données du tableau 6 montrent Cgalement quen 1980,33% 
de Ia population adulte masculine et 26% de Ia population adulte feminine étaient 
cClibataires. L'écart provient surtout du fait que les hommes tendent a rester 
cClihataires plus longtemps que les femmes. Selon les estimations de 1980. par 
exemple. 76% de la population masculine de 20 i 24 ans était cClibataire, contre 55% 
chez Ia population feminine du même groupe d'âge. 
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En 1980.62% de La population totale de 15 ans et plus étaient mariées, cette catégorie 
s'étant accrue d'environ 17% entre 1971 et 1980. Cependant, Ia proportion de La 
population mariée a legerement fléchi all cours de Ia méme période, passant de 64.4% 
en 19716 61.8% en 1980; cela peut être attribué a des facteurs demographiques tels que 
les variations de Ia pyramide des ages et les tendances de Ia nuptialite. 

En 1971, ii y avait 175.115 personnes divorcees au Canada: en 1980. leur nombre 
atteignait 541,900, soit one augmentation de 209 0%. Bien qu'au cours des annCes Ia 
tendance générale soit allee dans le sens d'une progression de Ia divortialité et dune 

4. Population des regions métropolitaines de recensement (RMR), 1976 et 1981 

Population en milliers 

1976 	 1981 

Variation 
en pourcentage 

1976-81 

Canada 	...................... 22.993 24,343 5.9 
Ensemble des RMR ............ 12.910 13,659 5.8 
Pourcentage de Ia population 

totale ..................... 56.2 56.1 
Toronto 	....... ............... 2,803 2,999 7.0 
Montréal 	..................... 2.803 2,828 0.9 
Vancouver .................... 1,166 1266 8.7 
Ottawa-Hull ................... 893 718 3.6 

Côté ontarien ................ 521 547 5.0 
Côté québecois ............... 172 171 0.6 

Edmonton 	.................... 556 657 18.1 
Calgary 	...................... 471 593 25.7 
Winnipeg ..................... 578 585 1.2 
Québec 	...................... 542 576 6.3 
Hamilton 	..................... 529 542 2.4 
St. Catharines.Niagara ........... 302 304 0.8 
Kitchener ..................... 272 288 5.8 
London 	...................... 270 284 4.9 
Halifax ....................... 268 277 3.6 
Windsor...................... 248 248 -0.6 
Victoria 	...................... 218 233 7.0 
Regina 	....................... 151 164 8.7 
St. 	John's 	..................... 145 155 6.5 
Oshawa ...................... 135 154 14.1 
Saskatoon 	.................... 134 154 15.3 
Sudbury ...................... 157 150 
Chicoutimi-Jonquiere ............ 129 135 5.1 
Thunder Bay 	.................. 119 121 1.8 
Saint 	John 	.................... 113 114 1.0 
Trois-Rivières .................. 106 111 5.1 

D'apres Is superficie observée en 1981. N'était pas une region metropolitaine de recensement en 
1976. 	... Sans objet. 
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diminution de I'áge des personnes obtenant le divorce, l'augmentation marquee entre 
1971 et 1980 peut s'expliquer en partie par ladoption de mesures legislatives 
relativement plus libérales sur le divorce. 

L'un des points los plus frappants de Ia statistique de l'état matrimonial est Ia plus 
forte proportion de veuves que de veufs. En 1980, ii y avait 933,300 veuves (100% de Ia 
population adulte feminine) contre 200,200 veufs (2.2% do Ia population adulte 
masculine). Ce grand écart tient aux taux de mortalité moindres chez les femmes et 
aux taux infCrieurs de remariage chez les veuves. 
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5. Population par groupe d'âge, 1966, 1971, 1976 et 1980' 

Population en milliers Repartition vn pourcentage 

C. ro,i pe 
d'ge 1966 1971 1976 1980 1966 1971 1976 1980 

Total 20.015 21,568 22,993 23,936 100.0 100.0 100.0 100.0 
Mains de 
15 ans 6,592 6,361 5,896 5,500 32.9 29.6 25.6 23.0 

0-4 2.197 1816 1,732 1,784 11.0 8.4 7.5 7.5 
5-9 2.301 2,254 1.888 1,776 11.5 10.5 8.2 7.4 

10-14 2.093 2,311 2.276 1,941 10.5 10.7 9.9 8.1 
15-64 11.884 13.443 15.094 16,154 59.4 62.3 65.7 67.5 

15-19 1.838 2,114 2,345 2,36() 9.2 9.8 10.2 9.9 
20-24 1,461 1,889 2,134 2,332 7.3 8.8 9.3 9.7 
25-34 2.483 2.889 3.621 4.055 12.4 13.4 15.7 16.9 
35-44 2,543 2,526 2,597 2,837 12.7 11.7 11.3 11.9 
45-54 2,078 2.291 2,473 2,471 10.4 10.6 10.8 10.3 
55-64 1,480 1,732 1,924 2.099 7.4 6.0 8.4 8.8 

65 ans 
et plus 1.540 1,744 2,002 2,282 7.7 8.1 8.7 9.5 

'D'apres les donnCcs du recensement pour 1966, 1971 et 1976. ,'t sur des estimations pour 1980 

6. Repartition numérique et en pourcentage de Ia population âgée de 15 ans et 
plus, selon l'élat matrimonial, 1971 et 1980' 

Population en milliers 

P.tat 1971 1980 
matri- 
monial Total 	Hommes Femmes Total Honimes Femmes 

Total 15.187 	7,532 7,656 18,436 9,068 9,368 
CClihataires 4,291 	2,378 1,913 5,362 2,955 2,407 
Manes' 9.778 	4,889 4,889 11.399 5,682 5,717 
Veufs 944 	 191 753 1.133 200 933 
Divorces 175 	 74 101 542 230 312 

Repartition en pourcentage 

1971 1980 

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 29.1 32.6 25.7 
Mari6s2  64.4 	 64.9 63.9 61.8 62.7 61.0 
Veufs 6.2 	 2.5 9.8 6.2 2.2 10.0 
Divorces 1.1 	 1.0 1.3 2.9 2.5 3.3 

D'apres les donn(les du recensement pour 1971 et sur des estimations pour 1980, (Les chiffres ayant Cté 
arrondis. Ic total peut ne pas correspondre a Ia somme des Cléments.) I  Comprend lea personnes 
sCparées qui n'ont pas obtonu le divorce 



Les autochtones 

Les Indiens 
Au 31 dvcembre 1979. 309.590 personnes i ,taient inscrites comme Indiens en vertu 

des dispositions de Ia l.oi surles Indiens du Canada. Le 31 décembre 1981, 576 bandes 
d'lndiens disposaient de 2,250 reserves; Ia superficie totale des reserves se chiffrait if 
quelque 2 636 900 ha (hectares). Près de Ia moitiC des Indiens inscrits, 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 ancetres et Ia Couronne. 

On ignore le nombre de personnes d'ascendance indienne qui nont pas Ic droit 
d'être inscriles aux termes de là Loi sur les Indiens. Parmi celles-ci figurent les Indiens 
qui ont renonce a leur statut et a leur qualite de membre d'unc hande au moyen (le Ia 
procedure juridique appelCe emancipation, les fernmes indiennes qui ont épousC des 
non-Indiens, les métis et les descendants des personnes qui ont reçu des terres on des 
certificats dargent. 

Chez les Indiens do Canada, ii existe 58 langues ou dialectes diffCrents appartenant 
a 10 principaux groupes linguistiques: algonquin, iroquois, sioux, athapaskan, 
kutenai, salish, wakish. tsimshian. haIda ci tlingii. 

Enseignement. Les services d'enseignernent destinCs aux Indiens des reserves 
ressortissent au gouvernement fédCral qui finance, pal' Iinterrnédiaire du minisière 
des Affaires indiennes et du Nord. un Cventail complet de programmes d'enseigne-
ment ulepuis là maternelle jusqu'a I'université, en passant par I'enseignernent 
professionnel on technique ci I'apprentissage d'un métier. Plus de La moitie de Ia 
population scolaire indienne frecjuente des écoles administrCes par les conseils 
provinciaux: le reste fréquente des CcoLes situées dans les reserves et dirigCes soit par 
Ic minisere, suit par les handes indiennes. 
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Depuis l'agrement, en 1973, du document do Ia Fraternité des Indiens du Canada 
intitulé Les Indiens, maItres do Jour education, un nombre croissant do bandes 
indiennes prennent en mains louts écoles et d'autres programmes denseignement. 
Sur un total de 392 ecoles fédérales ou Ccoles do bandes, 155 sont administrCcs par les 
autorités indiennes chargées de l'éducation. Un des principaux objectifs du 
gouvernoment e.st de faciliter Ic transfert des programmes d'enseignement aux mains 
des bandes indiennes. Iorsque celles-ci 1€ déstrent, ci do mettre au point, do concert 
avec dies, des programmes deludes appropriCs. La plupart des 237 ecoles fCdCrales 
qui relèvent du ministére offrent des programmes dont le contenti (;Illturel a etC 
enrichi. Nombre d'écoles provinciales frCquentOes pat des enfants indiens ci inuit 
disponsent des cours de langues ou de culture autochtones dans le cadre du 
programme scolaire régulier. 

Plusieurs provinces et universitCs ont éIaborC et dispense des cours spCciaux do 
formation pedagogique afin d'encourager les Indiens ii embrasser La profession 
d'enseignant. II se donne Ogalement des cours paraprofessionnels pour former des 
aides-enseignants et des conseillers sociaux pour les écoles fCdCrales, provinciales et 
les écoles administrées par les bandes. Le ministére des Affaires indiennes et du Nord, 
en collaboration avec Ia Commission canadienne do l'Emploi et de llmmigralion, a 
finance des programmes de formation professionnetle, d'orientation professionnelle 
et de placement. Ii s'est aussi chargé do preparer les reprCsentants élus et nommCs des 
bandes indiennos el los conseils des collectivitCs mull a l'exercice de leurs functions. 

Administration locale. Les Indiens ayant exprimC Ic désir d'assumer une plus 
grande responsabilitC dans I'administration de tours propres affaires. tine politique 
dautogestion a commence a prendre forme en 1965. A cette époque. environ 26 handes 

Apres une chas.se fructuuise. (h lndicns fument de to e)u,Ir d1 G(trIlX)U pour Ia consrver (photo prise au 
Pvlaniioba). 
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dIndiens dans tout le Canada assumaient l'administration de programmes 
ministériels dont les budgets totalisaient $66000. 

Depuis lors, lintérêt s'est accru, et au cours de l'année financière 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. 

Puisqu'elles assument davantage de responsabilités, ii s'est révélé nécessaire de 
mettre en place des processus efficaces de gestion des bandes. On donne a celles-ci 
une formation appropriée pour que leurs membres aient des compétences de 
dirigeants et de gestionnaires. Les chefs, les conseils, Ic personnel des bandes et leurs 
comités reconnus ont ainsi Ia possibilité d'acquerir les connaissances et les 
compétenc's necessaires pour administrer leurs propres affaires. 

Développement economique. Le gouvernement federal prCvoit consacrer des 
sommes considérablement plus Clevées au developpement socio-économique des 
Indiens. II insistera spCcialement sur Ia planification et I'expansion intégrCes des 
diverses collectivitCs indiennes. Celles-ci auront Ia possihilitC de participer davantage 
aux grands projets d'exploitation des ressources qui oft des repercussions directes 
sur leurs terres et sur leur mode de vie, En outre. les institutions gCrées par des Indiens 
recevront l'aide nécessaire pour assurer leur prospCrite. 

Au cours des cinq dernières années, Ic ministére a transférC aux Indiens Ia 
responsabilite d'une grande part de ses programmes. Cette politique permet aux 
bandes indiennes de mettre en place des systémes et des processus de gestion qui 
repondent aux besoins qui leur sont particuliers du fait de leur culture. 
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Les mull 

On compte dans le monde, environ 100,000 Inuit disséminés dans les regions 
circumpolaires septentrionales. us sont étahlis dans Ic Nerd de l'Alaska, l'extrCmité 
est de I'U.R.S.S., le Groenland et le Nord du Canada. La langue esquimaude est 
l'inuktitut. Ii y a au Canada 24.000 Inuit environ. us vivent en petits groupes dans le 
delta du Mackenzie, dans les lies de l'Arctique ci stir Ia cCte des Territoires du 
Nord-Ouest, sur los rives québécoises do Ia baie d'Hudson et de Ia baie dUngava, et au 
Labrador. Pour Ia plupart, les collectivités inuit sont établies dans des baies, a 
lembouchure de cours d'eau, sur des bras de mer no des fiords, témoignage dun mode 
de vie autrefois beaucoup plus trihutaire quaujourd'hui des ressources marines. 

De nos jours, bien que Ia vie de chasseur et les relations particulières queue 
comporte avec le territoire demeurent essentielles a l'identitC des inuit et a Ia facon 
dont us so déflnissent. Ia chasse traditionnelle a perdu de son importance 
économique. La civilisation du Sud a envahi Ic Nord, avec son aisance ci ses 
complications: electricite, fournaises et poCles a mazout, motoneiges ci camions, 
écoles, hôpitaux, cinema, télCvision, autant de facteurs qui ont IransformC Ia vie dans 
le Nord. Les gens changent a mesure que leur environnement social se modifie. Los 
problémes de Ia sociCté du Sud soft transposes dans le Nord, et souvent même 
amplifies par Ia rapidité do FCvolution des mentalitCs. 

Depuis des annCes Ia question de lorigine des Inuit suscite maintes hypotheses 
chez les archeologues. Solon tous los indices archCologiques rCunis, cc people aurait 
pris naissanco dans le Nord-Est do lAsie prés do 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 la SibCrie au Groenland en passant par l'Alaska et Ic Nerd do 
Canada a été identifiée et décrite par los spécialistes de Ia prChistoire esquimaude. 
Bien qu'on no sentende pas toujours sur Ia datation do ces cultures et sur leurs 
interrelations, on s'accorde a penser que certaines phases culturelles arctiques 
distinctes sont identifiables. Los plus connues sont les cultures Dorset ot do Thulé. 

Les Dorsetiens ont vCcu dans le centre de I'Arctique canadien a partir do quelque 
700 ans avant J.-C. jusqu'a environ 1300 ans après J.-C. Leur economic reposait surtout 
sur la presence du morse et du phoque qu'ils chassaient au moyen do techniques trés 
spCcialisCes. La culture de Thulé. qui a succCdé a la Dorset et la peut-Ctre méme 
assimilCe, n'a durC quo de 1200 ans environ après J.-C. jusqu'au moment des premiers 
contacts avoc los Europeens. 

La vie dans los regions aretiques était difficile, le climat rigoureux. ci seule Ia chasse 
permettait de survivre. Lorsque Ic gibier disparaissait, c'Ctait Ia famine, ci les gens 
mouraient do froid bisque l'huile animale alimentant Ia lampe (en génCral unique 
source de chaleur) venait a manquer. La chasse importait au plus haut point: Ia mer 
fournissait baleines, morses et phoques, ci Ia terre caribous et hwufs musquCs. Les 
techniques do chasse se transmettaient de père en fils. 

Daprés les résultats des recherches archeologiques et los récits des pionniers. les 
Inuit du Canada vivaicnt jadis beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui, notamment sur 
le littoral atlantique. Ils avaient toujours été one population essentiellement cótiere, 
et le poisson of les mammifères aquatiques leur fournissaient nourriture, combustible 
et vêtement. Toutefois, des groupes so sont Ctablis a l'intérieur des terres oü ils se 
nourrissaient de caribous et de poissons des Iacs, ils faisaient des feux avec des 
arhustes au lieu du blanc de baleine, et frCquentaient rarement La mci. 

Les premiers explorateurs de l'Arctique canadien ont rencontrC des Inuit de temps 
a autre pendant 300 ans, mais n'ont guère frayC avec eux: dans cette region, le 
dCveloppement s'est effectué beaucoup plus tard quo clans los autres terres arctiques. 
Ce n'est qué I'arrivée des baleiniers et des marchands do fourrures au debut do XIX 
siècle quo la situation a commence 6 se modifier. Par suite des échanges avec los 
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chasseurs de baleines et les marchands. les Inuit en soft venus a dépendre jusquà un 
certain point des produits de Ihomme blanc. La vie molt traditionnelle a pris un 
nouveau tournant par suite d'une economic davantage basée sur le commerce de La 
fourrure que stir Ia péche et La chasse. 

l)és 1923, des posies de traite s'échelonnaient Ic long des deux rives du detroit 
d'Hudson, vers le has de Ia côte est de la bale d'Hudson jusqu'a Port Harrison ci vers le 
haul de Ia côte ouest jusqu'â Repulse Bay: tine expansion semblable se produisait 
dans I'Ouest de l'Arctique. Aujourd'hui. La Compagnie de Ia Baie d'Hudson cornpte 
une trentaine de postes dans Ies regions arctiques. 

La Seconde Guerre mondiale a accClérC Ic progrès des communications aCriennes et 
suscitC I'amenagement d'installations militaires et de stations radio et mCtéorologi-
ques dans Ic Nord. Au cours des 20 derniéres années, lisolement des Inuit 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 aux satellites de 
communication, Ic telephone ainsi que Ia radio et la télCvision qui diffusent certaines 
('missions en inuktitut oft pénétrC dans les foyers inuit. La kayak ci Ic chien de 
traineau, jadis essentiels a Ia vie de chasseur et de trappeur de Ilnuut, oft cCdC leur 
role au canot et au toboggan automoteurs. Pour les longs voyages, l'avion est devenu Ic 
taxi de l'Arctique, et dans cc lieu rares sont les villages dCpourvus de piste 
datterrissage. La technologie moderne, reprCsentée par les AnAc (avions a dCcollage 
et atterrissage courts) et les lets, a considérablement rCtréci les vastes espaces du 
domaine esquimau. 
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De facon generale, l'état de sante des Inuit sest remarquablement amélioré ces 
dernières annCes, et leur espérance de vie est meilleure quil y a seulement 10 ans. 
Sensibles aux maladies európéennes contre lesquelles us n'étaient pas immunisCs, us 
ont été frappés par la grippe, la tuberculose et Ia rougeole qui ont sevi dans certains 
groupes et ont parfois décimé des villages entiers: on a réussi ces dernières annCes a 
rCprimer ces maladies. A travers le Nord, ii existe maintenant des services medicaux 
dispenses dans des infirmeries ou dans des hôpitaux situCs a des endroits 
stratCgiques. Des avions affrétés servent d'ambulances pour les endroits isolés. 

Divers programmes gouvernementaux dans les domaines de léducation, des 
affaires sociales, de l'administration locale et du developpement économique ont 
également contribuC a Ia transformation spectaculaire du mode de vie des Inuit. Par 
exemple, les cooperatives déclarent un chiffre d'affaires annuel supérieur a $30 
millions et contrôlent pour une grande part Ia commercialisation de lart inuit. Des 
écoles ont été construites dans chaque village inuit viable et dispensent presque 
toujours un enseignement jusqu'a Ia 8" et Ia 9 annCe. Pour les cours préparatoires a Ia 
formation professionnelle et le secondaire avancé les Olèves s'inscrivent soit ailleurs 
dans l'Arctique, soit dans Ic Sud du Canada. Le gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest offre une aide financière généreuse aux étudiants du postsecondaire qui 
sCloignent pour frequenter luniversitC ou un établissement de formation profession-
nelle ou technique. 

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

La misc sur pied dorganisations autochtones découle directement du désir 
croissant des Inuit de diriger leurs propres affaires. L'Inuit Tapirisat of Canada (Ia 
FraternitC esquimaude) est un organisme national crCC en 1971 pour travailler a Ia 
rCalisation dun tel vu et de favoriser la croissance et l'essor de Ia culture inuit. Son 
conseil dadministration est Clu a l'assemblèe gCnerale annuelle laquelle participent 
des delegues de toutes les collectivitCs inuit do Canada: outre lorganisation nationale, 
ii existe six associations regionales représentant chacune leur propre region: le 
ComitC dCtude des droits des autochtones (CEDA) dans l'ouest de lArctique: 
lAssuciation des Inuit du Nouveau-Québec (AINQ): Ia Labrador Inuit Association 
(hA): Ia Baffin Region Inuit Association (BRIA): Ia Keewatin Inuit Association: et Ia 
Kitikmeot Inuit Association dans le centre de lArctique. Les intCréts Cconomiques 
des Inuit sont pris en main par Ia SociCtC inuit de developpement et les Associations 
de chasseurs et trappeurs dans la plupart des villages. 

Ces associations clèfendent les intéréts des Inuit dans les pourparlers et les 
nCgociations avec lindustrie, les administrations provinciales. territoriales et 
fCdérale, et leurs organismes speciahisés: ehles soccupent de plus en plus des 
revendications territoriales et de ha preservation du mode de vie des Inuit face it Ia 
misc en valeur des ressources. Elles participent aussi a diverses initiatives visant a 
preserver Ia culture inuit et a obtenir des ameliorations sociales pour les Inuit. On 
peut mentionner entre autres Ia creation de lInstitut (he culture inuit, létablissement 
de centres de services juridiques. l'élaboration dun système global de communica-
tions inuit qui a donnC naissance a Ilnuit Broadcasting Corporation (IBC) en 1981, un 
programme d'habitations a Ioyers modérés, des programmes de recherche sur les 
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rfssvurcvs non renotivelahies, Ia publiLation illntnt loduy, niaazirit' bimerisuel, 
disiribue dans tout le Canada, et Ia creation d'offices et de commissions dans les 
cloniaines de lenseignement, de Ia langue, du droit et de Ia gestion de Ia faune. 

I.e gouvernement fCdCral a soutenu toutes ces entreprises, en y consacrant des 
stiliventions, des contributions et des préts sans intérts par l'entremise du ministère 
di's Affaires indiennes et du Nord et du Secretariat d'tat. 

Irofitant de Ia demande accrue de pCtrole, de gaz et de minéraux, qui intensifie 
Ie\ploration dans I'Arctique, Ic ministCre des Affaires indiennes et du Nord et Ic 
ouverne.ment des Territoires du Nord-Duest cherchent a procurer des occasions 

d'emploi aux Inuit dans lindustrie des ressources non renouvelahies et les services de 
soutien connexes. L'Inuit Tapirisat of Canada et les diverses associations rCgionales 
s'appliquent i exposer les motifs d'inquiCtude des Inuit concernant les effets de Ia 
rnise en valeur des ressources sur I'environnement du Nord et sur Ic mode de vie des 
Inuit. Bien que ceux-ci ne sopposent pas au progrCs, its ci'aigrient que le 
developpement industriel ait des effets nCfastes pour Ic territoire et Ics animaux dont 
Is dependent. Les gouvernements fCdéral et territoriaux sont sensihles it ces 

pri'is - i - iipitions, et les reglements sur lutilisation des terres ont été remaniCs pour 
.1 'I WI ilvvt'Ioppi'ment rationnel (IC Nerd. 
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Lévolution de Ia société inuit est peut-ètre le sujet le plus controversé, le plus 
délicat et le plus difficile a traiter en peu de mots. Les problèmes qu'affronte cette 
société en pleine transformation sont complexes et ardus. De plus en pitis c'est aux 
Inuit mémes quil appartieflt danalyser ces problemes et de proposer des solutions 
qui leur permettront de se hâtir un avenir collectif conforme a leurs aspirations. 

Langues officielles 
Lexistence, depuis los debuts de Ihistoire canadienne, do deux grands groupes 

linguistiques est lune des forces dynamiques qui oft contribué a modeler Ic pays et a 
lui donner son caractère unique. Pour sauvegarder cet heritage, le gouvernement 
federal a pris certaines mesures pour assurer aux Canadiens francophones et 
anglophones one chance egale de participer a l'avenir do pays. 

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

La Loi specifie que l'anglais et le français sont les langues officielles du Canada* et 
queues mont tin statut, des droits et des privileges Cgaux quant a leur emploi dans 
toutes los institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.. 

La Loi precise aussi que, dans Ia region do Ia capitale nationale et los autres regions 
oü Ia dernande est suffisante, les services fédéraux seront dispenses dans les detix 
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 Ioi, et en 
fait lensemble de Ia politique fedCrale en matière de langues officielles, ne vise pas a 
rendre tous los Canadiens bilingues., mais bien a faire en sorte que partoul oi ils se 
trouvent dans une proportion raisonnable, les francophones et les anglophones 
puissent utiliser leur propru langue dans leurs rapports avec le gouvernement fOdCral. 

los principaux organismes charges de lapplication de Ia politique et des 
programmes touchant Ics langues officielles sont le Secretariat du Conseil du Trésor, 
le Secretariat dEtat, la Commission de Ia Fonction publique et Ia Commission do Ia 
capitale nationale, De plus. le Commissaire aux langues officielles a pour function de 
veiller C ce quo les langues ofuicielles soient reconnues dans Ia pratique et quo lesprit 
et lobjet do Ia Loi soient respectés daris les institutions du Parlement et du 
gouvernement du Canada. 

Secretariat du Conseil du Trésor 
En matiCre de bilinguisme, le Secretariat du Conseil du TrCsor a charge do fournir 

aux ministéres, institutions et organismes fedéraux, y compris les sociCtCs de la 
Couronne, des lignes directrices et des orientations genérales, et de veiller C la m ise en 
muvre des programmes do langues officielles. Ii surveille egalement les progrés de Ia 
Fonction publique clans Ia rCalisation des objectifs et mesures prévus C ce sujet et en 
fait rapport au gouvernement. 

Direction des langues officielles. Cette direction Clahore et fait connaitre Ia 
politique et les programmes du gouvernenient relatifs C l'application de Ia Loi sur les 
langues officielles dans les ministéres et organismes du gouvernement du Canada, 
ainsi que dans les instances judiciaires, quasi judiclaires ou administratives et les 
sociCtCs de La Couronne; de plus elle en surveille, vérifie et Cvalue Ia misc en ceuvre et 
lefficacitC. Sa structure comprend un Secretariat, une Division des operations, une 
Division de La politique et une Division de lCvaluation et do Ia verification. 
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Le Secretariat assure des services de contrOle, de coordination et de soutien aux 
éléments organisationnels de Ia Direction en ce qui concerne les ressources humaines 
et financières, le traitement des presentations ministérielles, l'elaboration et la pu-
blication des guides des operations de Ia Direction et le contrôle du coOt des pro-
grammes de langues officielles dans la 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 le detail de Ia Loi, des politiques et des 
programmes gouvernementaux concernant les langues officielles: enfin ii s'occupe 
de Ia communication et de la diffusion des politiques, circulaires et direc-
tives gouvernementales. 

La Division des operations a pour rOle de conseiller les ministères sur Ia mise en 
pratique des programmes de langues officielles, entre autres Ia preparation des plans 
annuels et des rapports provisoires. Elle analyse les plans et autres presentations des 
ministères au Conseil du Trésor, puis juge s'iI convient den recommander 
l'acceptation, Ia modification ou le rejet. Elle sort d'intermédiaire entre Ia Direction et 
les ministères et organismes, et assure lacheminement de I'information destinée aux 
ministéres ou provenant d'eux. Elle participe a l'analyse et a l'interprCtation des 
politiques, particulièrement pour l'exCcution des programmes au sein des ministères. 

La Division de Ia politique se charge dinterpréter systCmatiquement les politiques 
du Conseil du Trésor sur les langues officielles, d'analyser les problémes 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'Ctahlir s'ils sont 
conformes aux politiques existantes des langues officielles. 

La Division se tient aussi en étroite relation avec les autres directions du Secretariat 
du Conseil du Trésor et les autres organismes centraux afin d'assurer Ia coordination 
entre les politiqucs de langues officielles et les autres mesures connexes intéressant le 
personnel ou les langues. 

La Division de I'Cvaluation et de Ia verification a pour role de dCfinir des 
indicateurs appropriés de performance des programmes, d'analyser les donnCes 
provenant du système d'information et les observations émanant d'autres sources, y 
compris les analystes et les équipes de vérificateurs, deffectuer des etudes spéciales et 
de determiner les tendances et l'efficacité des programmes. Elle s'occupe Cgalement 
de planifier et d'établir les systèmes et procedures nécessaires pour assurer 
l'application des politiques gouvernementales et en évaluer les résultats. 

Secretariat d'Etat 
En vertu de son mandat general, le Secretariat d'Etat encourage I'usage des langues 

officielles clans lenseignement, les administrations provinciales et municipales et les 
secteurs public et privC. Par I'entremise de son Bureau des traductions il repond aux 
demandes fCdérales de traduction, d'interprétation et de services terminologiques. II 
applique en outre un programme d'aide aux groupes minoritaires de langue officielle 
qui vise a l'epanouissement linguistique et culturel des collectivités francophones ou 
anglophones en minoritC clans leur region respective. 

Direction des programmes de langues. Cette direction administre une série de 
programmes de promotion des langues officielles. Dans Ic domaine de l'Cducation, son 
programme federal-provincial d'encouragement du bilinguisme a pour objet 
d'accroitre, dans chaque province ou territoire, la possibilite pour tout Canadien 
appartenant a une minoritC de recevoir sa formation scolaire dans Ia langue officielle 
de cette roinoritC et dapprendre egalement l'autre langue officielle du Canada. A cette 
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hO, Iat(l1 financiere offrte aux provinces par eritente miituelle entre ces (lernieres et 
le fédraI est function du chiffre des inscriptions, du temps consacre a lensegrwment 
de Ia langue seconde et du coüt de cet enseignement par élève. La Direction accorde 
egalement des hourses individuelles, des subventions a des écoles normales et autres 
et abl issements qui donnent des cours de langue officielle seconde ainsi que des fonds 
pour des projets spéciaux a frais partagés. tine aide limitée est aussi mise a Ia 
disposition d'institutions ou organismes aim d'encourager Ia collecte et Ia diffusion 
dinformations sur lenseignement et l'apprentissage de Ia seconde langue officielle et 
sur l'enseignement dans Ia langue officielle (français ou anglais) des minorités. 

Aux termes dententes féderales-provinciales, les provinces et territoires reçoivent 
ties contributions pour aider les immigrants adultes a suivre des cours d'instruction 
:ivique et a apprendre lune ou l'autre des deux langues officielles. Cette aide est 
pruportionnelle au coCit de lenseignement et ati prix des manuels. 

Dans les secteurs privé et public (non fédéral) on a créé divers programmes pour 
(ucourager l'adoption de meilleures méthodes dapprentissage et d'usage des deux 
Jmgues officielles, de manière a faciliter Ia resolution des problèmes relatifs a Ia 
prestat ion de services en anglais comme en francais dans ces secteurs. II peut sagir 
I un service de consultation technique a lintention du commerce et de lindustrie, des 
administrations pruvinciales et municipales, des écoles, des institutions mCdicales et 
ties organismes de services sociaux ou encore dune aide financière aux associations 
anévoles pour leurs besoins en matière de traduction et d'interpretation. 

Direction des groupes minoritaires de langue officielle. Cette direction vise a 
prnmouvoir lactivité socio-culturelle des communautCs francophones et anglo-
phones, dans les provinces øü elles sont en minorité, et a favoriser ainsi 
itur épanouissement. 

I)ans chaque province, les groupes minoritaires de langue officielle ont diverses 
itrganisations qui sintéressent a un aspect ou I'autre de leur vie économique, sociale 
(lucative et culturelle. Les programmes de Ia Direction visent a répondre aux besoins 

tie ces organisations ainsi qua ceux de leurs membres en favorisant des projets 
umpatibles avec son mandat. 
Bureau de8 traductions. Le Bureau des traductions a pour mission daider le 

uuvernement du Canada et l'administration federale a communiquer efficacement 
laos toutes les langues, tant au sein de Ia Fonction publique que dans leurs relations 
;ulturelles, scientifiques, économiques et diplomatiques a l'intCrieur comme a 
lextérieur du pays. Ii dispense les services linguistiques nécessaires au bon 
fonctionnement du Parlement, du gouvernement et des organismes de lltat. 
principalement dans le contexte de Ia politique des Iangues officielles. II établit, avec 
leur collaboration, leurs divers besoins et prend les dispositions pour y satisfaire. En 
pius des services de traduction quil fournit aux ministéres et organismes fédCraux, le 
Iureau assure I'interpretation et Ia traduction des débats de Ia Chambre des 
ommunes, do Sénat et de leurs comitCs, ainsi que des délibérations des conferences 

nitionales et internationales auxquelles le gouvernement fédéral participe. Outre Ia 
tache dalimenter et de mettre a jour Ia Banque de terminologie du gouvernement 
anadien, ii incombe au Bureau de promouvoir la normalisation, dans les deux 

lingues officielles, du vocabulaire en usage dans les divers secteurs de ladministra-
ion. Le Bureau participe aussi a des travaux spCcialisCs intCressant divers organismes 

canadiens et Ctrangers. surtout Iorsque ces travatix se font dans Ies langues officielles 
dii Canada. 

Le Commissaire aux langues officielles 
Nomrné par Ii Parlfment Ic Comrnissaire irtix langues officielles a pour mandat de 

edlir a I ixtiarton d. Ia Iii so: les !(1ri5rieS ufficie!Ies qui precise qtie elanglais 0 Ic 
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français sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du Parlemerit et 
du gouvernement du Canada. II appartient donc au Commissaire de prendre. dans 
les limites de ses pouvoirs, toutes les mesures propres a afaire reconnaitre le statut de 
chacune des langues officielles et a faire respecter l'esprit de Ia Loi et l'intention du 
legislateur 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 a des instructions et formule a Fadresse des ministéres ou organismes 
intéressCs des recommandations pertinentes. Chaque année ii doit, de plus, soumettre 
un rapport directement au Parlement. 

DCsignC pour une période de sept ans. le Commissaire remplit un triple role, qui 
consiste a proteger les droits linguistiques des individus et des groupes, a verifier 
Faction des organismes fédéraux en matière linguistique et a promouvoir Ia rCforme 
linguistique dans l'ensemble du pays. 

La Loi stir Ies Iangues officielles impose a tous les organismes fédéraux de faire en 
sorte que Ic public anglophone ou francophone puisse communiquer avec eux et 
obtenir leurs services dans la langue officielle de son choix, sauf là oü Ia demande de 
services bilingues est trop faible ou trop irrCgulière pour en justifier Ia prestation. En 
outre. pour assurer ñ chacun des deux principaux groupes linguistiques one 
participation equitable a l'activité de Ia Fonction publique fédCrale, tout fonction-
naire fCdéral doit avoir, dans Ia mesure du possible, Ia latitude de travailler dans Ia 
langue officielle de son choix. 

Multicultural isme 
Au recensement de 1971. 44.6% de Ia population du Canada Ctait d'origine 

britanriique. 28.7% d'origine française 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 avis du Rapport de Ia Commission royale denquète sur 
le hilinguisme et le biculturalisme. Elle promettait dappuyer a Ia fois les 
programmes visant Ia conservation, l'enrichissement et Ia diffusion des diverses 
cultures et ceux encourageant le respect et Ia 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 (CCCM), chargé de conseilier le ministre au sujet de I'application 
de cette politique. Depuis mrs. Ic Conseil a tenu régulièrement des reunions 
provinciales, natiunale.s et directoriales dans le but d'examiner Ia politique et 
d'Cvaluer les programmes. Par aiihurs, d'importantes consultations ont eu lieu entre 
le CCCM et de multiples coliectivités cultu relies locales et groupes de jeunes de toutes 
les regions du Canada. 

Programmes de multiculturalisme 
L'appiication de Ia politique du gouvernement en Ia matière est assurée par Ia 

Direction du mult i ulturalisme du Secretariat d 'tat et plusieurs organismes cuiturels 
fédéraux. Elle comporte certains programmes, dont les suivants. 

Le Programme des etudes ethniques soutient Ia recherche et les etudes dans les 
sciences humaines Iiées a d'importants aspects du pluralisme culturel au Canada. Les 
universités reçoivent une aide pour inviter professeurs et conférenciers. Le Comité 
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consultatif pour les etudes ethniques canadiennes conseille les responsables du 
Programme des etudes ethniques a cet egard. 

La Section du developpement des ressources culturelles encourage l'exploitation 
des ressources en cause et léchange de renseignements sur le caractére multiculturel 
de Ia sociCtC canadienne. Elle vise a faire connaitre la diversité culturelle du pays a 
tous les Canad lens, notamment par les systémes d'enseignement, les mOdias, Ic Projet 
des histoires ethniques, ci l'aide aux arts de Ia scene et A la redaction et Ia traduction 
d'muvres littéraires. 

La Direction du multiculturalisme soutient aussi un large éventail d'activites 
organisées par des groupes bCnevoles; pour permettre a ceux-ci non seulement de 
conserver et de développer leur patrimoine culture!, mais Cgalement de le partager. 
Une aide est fournie pour l'organisation de cours supplCmentaires de nature 
culturo-linguistique, la formation dinstructeurs et !a misc au point de materiel 
didactique utilisé dans les éco!es de !angues ancestrales, les communications 
interculture!!es, le développement collectif, I' integration culturelle des immigrants, 
!es relations inter-ethniques, etc. Par le truchement de ses bureaux nationaux, 
régionaux et locaux, le ministère entretient des rapports avec les groupes, les 
particuliers et les organisations représentant !es groupements ethnoculturels du 
Canada, et continue de les aider a participer pleinement a Ia vie canadienne. 
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Religion 
id t'IiLUJII 1 	 JIIIUI iule dans l'évolution tie Ia societp et tin pays. 

Aujuurdhui, sun uppuli sur ce plan nest peut-être plus aussi sensible, mais pour 
(:umprendre Ia place queue occupe actuellement au Canada ii faut Ia situer thins SOIl 

i.untexte historique. 
Avant I'arrivèe du christianisme dans le Nouveau Monde, les religions autochtones 

tlurissaient chez les Indiens du Canada. A partir du XVII siècle, ces manifestations de 
a religiosite indigène régressèrent sous l'action missionnaire et culturelle des 
Français et des Britanniques. De 1604, année ou Champlain créa le premier 
ivant-poste français a Port-Royal en Nouvelle-Ecosse. jusquau XIX4 siècle, les 
Elises d'obdience europeenne dominèrent au Canada. 

Contrairement aux tats-Unis, le Canada n'a pas W. au depart, un creuset oü se 
rnèlèrent diverses cultures, mais plutôt une reproduction de ces origines européennes. 
It in itlail tie ni?'mi' I tv son temp'rarnent rvliieitx. Au milieu dii XIV si't:le, Ii venue 



de nouveaux ordres catholiques français au Québec et de confessions protestantes 
non conformistes dans le Canada anglais empécha l'unification (IC l'Eglise et de l'Etat. 
Toutes les confessions chrétiennes continuèrent néanmoins a s'efforcer de réaliser, 
par Ic biais de Ia politique, leurs propres aspirations sur le plan social et national. 
usqu'à ces derniers temps, l'Eglise catholique exerçait une influence dominante sur 

Ia plupart des aspects de Ia politique et de Ia société au Quebec, tandis que dans les 
autres provinces, les protestants s'efforçaient de faire valoir une definition de 
l'identité canadienne qui correspondait a leur vision. 

Ces comportements ont peut-ètre soutenu les valeurs religieuses et morales 
traditionnelles, mais us ont aussi empêché les Eglises canadiennes d'innover poor 
mieux s'adapter aux besoins changeants du pays. Entre 1880 ci 1945. Ia sociCté 
canadienne, autrefois de caractère surtout rural et conservateur, s'est trouvé 
massivement confrontée i l'industrialisation, a l'urbanisation, au progrès des 
communications et, surtout, a l'immigration. Les nouveaux arrivants, dont bon 
nombre venaient d'Europe et de l'Est ou du Sud, comprenaient entre autres des 
mennonites, des huttérites et des doukhobors. lls n'avaient pas Ia même vision 
religieuse du monde que les Rglises française ci britannique anciennes. Les efforts 
d'intégration de ces petits groupes a une hégémonie monoculturelle française ou 
anglaise ont échouC et, des 1945, le Canada entrait véritablement dans une ère de 
pluralisme religieux. 
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A Iheure actuelle, les trois quarts de Ia population canadienne appartiennent a trois 
grandes confessions chrétiennes: l'glise catholique, I'Eglise IJnie du Canada et 
lEglise anglicane: un cinquième de la population adhere a des confessions deffectif 
moyen, dont les presbytériens, les luthCriens et les baptistes; un vingtième, a des 
confessions chrCtiennes encore moms nombreuses, comme les adventistes, les 
témuins de Jehovah, les mennonites, les mormons, les pentecôtistes, les chrCtiens 
rCformés. les orthodoxes, les catholiques ukrainiens et lArmé du Salut. Toutes ces 
gIises poursuivent leur ceuvre salutaire, parfois dans l'cuménisme, comme la 

SociCtC hiblique canadienne. Les efforts qu'elles dCploient pour atteindre les 
populations do Grand Nord et les regions dCfavorisCes du monde sont aussi largement 
reconnus. Les etudes thCologiques et l'exercice du ministère attirent encore de 
nombreux candidats dans Ia plupart des confessions. Par ailleurs, bien des Eglises ne 
craignent pas d'exprimer leurs inquiCtudes au sujet des situations qu'elles jugent 
injustes, que ce soit au Canada ou a l'étranger. A cet égard, elles exercent une 
influence sociale et politique très valable. 

L'Armev thi Salut c.'Léhrjt, en 1982. Ic centenaire do son implantation au Canada. 

p 
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A part le christianisme, beaucoup d'autres religions se dCveloppent dans le Canada 
contemporain. II semble que les religions indiennes du Canada commencent a se 
réaffirmer quelque peu. En fait, elles n'ont jamais tout a fait disparu, mais it est 
difficile de préciser le chiffre de leurs adeptes parce que hon nombre de leurs dogmes 
se sont intCgrés a Ia pratique chrétienne des aiitochtones. 

Ailleurs, surtout dans les grandes villes, le Canada compte depuis longtemps une 
remarquable population juive, qui forme d'importantes collectivités au Québec, en 
Ontario et au Manitoba. Aux bouddhistes Ctablis de longue date dans l'Ouest sont 
venus sajouter des bouddhistes (theravada) de lAsie du Sud-Est, en particulier a 
Toronto. La presence d'hindous do diverses Ccoles, tout comme celle do sikhs et des 
zoroastriens, est maintenant très visible dans les grandes regions métropolitaines, ce 
qui rehausse la richesse et la diversité de Ia mosaIque religieuse canadienne. 

Il convient de signaler enfin Ia presence de certains mouvements parareligieux 
contemporains. Le dharmadatu, 1'ISKCON (Hare Krishna), Ia meditation transcen-
datale et la secte de Sri Chinmoy, pour ne citer que ces groupes, continuent do faire 
des adeptes. La plupart de ces mouvements n'ont pas de rites religieux. ni  do clergC ni 
de codes déthique officiels. Par consequent, hon nombre do leurs adherents suivent 
les pratiques dautres grandes religions. Ces groupes recherchent avant tout levell do 
la conscience individuelle; its nont guère do philosophic sociale ni de dimension 
culturelle bien dCfinie. Toutefois, memo s'ils ne reprCsentent quune part infime de Ia 
mosaIque religieuse canadienne, its nen apportent pas moms leur couleur et leur 
signification propres dans une sociétC de plus en plus complexe et cosmopolite. 

BRuCE MATI'HEWS 



Arts et culture 
Des iuvres magnifiques produites par des autochtones bien avant Ia découverte, 

par los Européens. de ce qui est maintenant le Canada sont exposées dans de 
nombreux musées a travers le monde. Des travaux do recherche ont révélé que los arts 
d'exécution et les traditions orates abondaient (tans Ia vie des autochtones du Canada. 
Aujourdhui, des immigrants originaires de toutes los regions do globe so joignent aux 
descendants de ces premiers habitants, et chaque nouveau groupe enrichit la 
mosaique culturolle du Canada. 

Par suite d'une augmentation sans precedent de leurs pCriodes de loisir. les 
Canadions se tournent plus quo jamais vers les activitCs culturelles. Cost ainsi que 
des analystes ant essayé de prCvoir, ati moyen des dunnées dune enquCte de 1972 
rajustCes pour tenir compte de Ia composition de Ia population, quels seraient les taux 
de participation aux manifestations artistiques en 1978. Dans le cas des arts 
dexCcution, laccroissement do nombre do personnes qui ant assistC a au mains une 
representation a plus que quintuple Ia hausse prévue. Au chapitre do Ia lecture et de 
l'Ccouto tie Ia radio los augmentations ant plus que double le chiffre projetC. 

Pentlant maintes années, cette soif do culture a etC satisfaite en grande partie par 
limportation, mais les gouvernements fédéral et provinciaux reconnaissent do plus 
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en plus l'importance de la culture indigéne pour le bien-être de La nation. L'Etat a 
consacré des sommes considérables a La promotion, au développement et au soutien 
des activités culturelles. Par Leurs lois et leurs declarations de principe, les pouvoirS 
publics encouragent les efforts visant a aucroltre Ia qualité et Ic nombre des creations 
dans tous les domaines de La culture. 

On salt depuis longtemps quo do nombreuses formes dart ne peuvent subsister sans 
aide. Pendant des siècles, mécOnat et subventions ont fail vivre les arts. De nos jours, 
les secteurs public et privO continuent dintervenir, mais souvent leur aide financière 
demeure inférieure au taux dinflation, par suite du recul de lCconomie mondiale. 

Le secteur culturel sefforce de maintenir au moms un semblant de statu quo, mais 
non sans quelques rajustements internes. Los maisons d'édition réduisent leur stock 
tout en resserrant leur contrôle financier. Los théâtres engagent des troupes moms 
nombreuses, les bibliothéques reduisent leurs heures de service et plusleurs grands 
journaux ont fermé leurs portes. L'avènement de la tClCvision payante aura aussi un 
impact sur les autres disciplines, mais il est encore trop tOt pour lévaluer. 

Afin de mieux répondre aux besoins culturels des citoyens, le gouvernement 
fCdCral a créé en 1980 le Comité detude de Ia politique culturelle fédOrale, chargé do 
procéder pour Ia premiere fois a une revision complete do Ia politique et des 

Sharon Bakh.er e( Michael Fahey dans A Very Mo<ht ( ) i 	rsenf(q par le 25th Street rh,rtrr. fft .1414(iff'on 

(Sash.). 
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etablissements culturels canadiens depuis l'établissement de Ia Commission royale 
d'enquête sur les arts, les lettres et les sciences en 1949-51. Une bonne panic de 
I'infrastructureet desactivités culturellesd'aujourd'hui a vu lejourgràceauxtravaux 
de cctte Commission: si l''tude entreprise rccemment produit des effets analogues. les 
Canadiens et les habitants d'autres pays bénéficieront d'une exploitation accrue des 
abondantes ressources culturelles du Canada. 

Le Conseil des Arts 

Le Conseil des Arts du Canada offre des suhventions aux artistes et aux organismes 
professionnels des arts visuels (y compris I-a photographic, le cinema, et Ia video), de Ia 
creation littCraire, de lCdition, de Ia traduction, de Ia musique, du thCâtre et de Ia 
danse. Ces suhventions sont aitribuees dans Ic cadre des programmes suivants: 

Aide aux artistes. Le Conseil acconde des bourses aux artistes pnofessionnels en 
architecture, administration des arts, critique d'art, conservation, creation littéraire, 
danse, cinema, multidisciplinaritC et performance, musique, photographic, thCàtre, 
video, peinture et sculpture. Des bourses vont de $19,000 (pour les artistes chevronn(!s) 
a des montants muindres destinCs a couvrir les frais de suhsistance, d'exécution et de 
deplacement. 1n 1980-81, oft bénCficiC notamment de l'aide du Conseil, Marie-Claire 
Blais, Raffi Armenian, Margaret Laurence et Mark Prent. Le Service des bourses du 
Consoil administre aussi un programme de subventions de representation 
internationale et d'echanges internationaux, ainsi que trois studios quil met a Ia 
disposition des artistes 6 Paris. 
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Danse. Peuvent obtenir des subventions de fonctionnement ou de projet les 
compa8nies professionnelles, écoles et organismes de service. En 1981-82. 28 
organismes ont reçu ce genre d'aide, doni le Royal Winnipeg Ballet ($747,000). Ic 
Théâtre de danse Anna Wyman ($210,000). Ia Compagnie de danse Danny Grossman 
($180,000), Ia Fondation de danse Margie Cillis ($15,000) et l'Ecole nationale de 
ballet ($1,121.000). 

Arts visuels. Le Conseil suhventionne les galeries ci musées publics, les centres 
d'art, les projets originaux de cin('ma et de video et les ateliers de gravure. I1 assume 
aussi, dans tous les domaines des arts visuels, une part des frais de projets spéciaux, 
par exemple ceux de certaines publications et reunions d'étude. Son programme de 
visites d'artistes étrangers permet a des groupes professionnels d'inviter des artistes 
canadiens d'autres regions a venir parler de leur travail et echanger des idées. II 
met des studios a Ia disposition d'artistes canadiens, A Paris ci a New York, et ii 
aide financièrement ceux qui veulent prendre part a d'importantes expositions 
a l'Ctranger. 

Theatre. Des subventions sont offertes aux festivals, Ccoles, associations et troupes 
professionnelles de thCâtre du Canada. Les subventions de fonctionnement sont 
habituellement attribuées aux compagnies bien etablies, mais un nombre restreint de 
compagnies moms importantes peuvent obtenir une aide pour des projets speciaux ci 
des ateliers. Pitis de 160 compagnies sont subventionnées chaque annCe, dont les 
organismes suivants en 1980-81: Ic Théàtre (Ju Nouveau Monde ($475,000), le Festival 
de Stratford ($625,000), I'Ecole nationale de théâtre ($1,250,000) ci Ic Théàtre ambulant 
de Chinook ($8,000). 

Musique. Dans cette discipline. le Conseil des Arts consacre Ia majeure partie de 
son budget aux orchestres professionnels, commandes decompositions canadiennes, 
groupes de musique de chambre, chorales profession nel les, compagnies d'opera. et 
socivtCs et Ccoles de musique. En 1980-81, ii a accordé $416,500 a Ia creation de 
musique canadienne et subventionné, entre autres organismes, J'Orchestre sympho- 



ARTS ET CULTURE 	 71 

nique de Montréal ($896,000), New Music Concerts de Toronto ($90,000), Ia Southern 
Alberta Opera Association ($80,000), Ia Vancouver Chamber Choir ($53,000) et le New 
Brunswick String Quartet ($27500). Le Conseil administre aussi un modeste 
programme d'aide aux chorales amateurs, aux groupes communautaires de musiciens 
ainsi qua Ia publication et it l'enregistrement de musique canadienne. 

Cration littéraire et edition. Le Conseil encourage les écrits qui ont one valeur 
culturelle pour Ii' Canada (poésie, théâtre, roman, littérature pour les jeunes et essais) 
par des programmes qui s'adressent aux écrivains, aux éditeurs et aux tecteurs. L'aide 
dont hénéficient les écrivains revèt Ia forme de lectures publiques et de sejours dans 
one region autre que Ia leur. En cc qui les concerne, les éditeurs peuvent solliciter des 
subventions glohales ou des subventions par titre pour couvrir les deficits de livres 
qui représentent une contribution originate a Ia litterature canadienne. En outre, Ia 
lecture de Iivres canadiens est encouragée de façon particulière par Ic Festival 
national do Iivre et le programme de dons de livres. Le Conseil collabore aussi a 
I'administration ties Prix du gouverneur général, de plusieurs prix internationaux, 
d'Cchanges internationaux d'écrivains et de subventions nationales et internationales 
a Ia traduction. 

Tournées culturelles. L'Office des Tournées du Conseil des Arts du Canada a pour 
but d'elargir autant que possible le public des artistes canadiens et contrihuer a 
former des spécialistes dans Ic domaine de Ia promotion et de Ia gestion des tournées 

tn,,,ik and the Sun, tint production thu Citadel Theatre urn Festival international des 
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de spectacles. A cette fin, ii aide financièrement les artistes et oranismes canadiens 
étendre et a consolider leurs circuits de tournées régionales. En 1982, par cxemple, Ic 
centre de ressources artistiques de St. John's a présenté deux spectacles en 
Colombie-Britannique, en Saskatchewan et en Ontario. Dc plus, FOffice offre ses 
services aux compagnies étrangéres en tournée au Canada dans Ic cadre dun echange 
culture!; ii administre un programme de stages a l'intention de ceux qui désirent 
travailler auprès d'impressarios et d'organisateurs de tournées et offre, par son 
programme Concerts Canada, des subventions d'encouragement et de déplacement 
aux agents d'artistes canadiens. II accorde aussi des subventions de perfectionnement 
aux artistes et ensembles susceptibles de faire une carrière internationale et publie 
des répertoires a lintention des artistes et des commanditaires, 

Programme Explorations. Ce programme aide les particuliers, groupes et sociétés 
qui ne sont pas nécessairement professionnels h réaliser des projets originaux qui 
répondent a de nouveaux besoins ou qui explorent de nouvelles avenues a lintérieur 
ou a l'extérieur des disciplines existantes. Peuvent bénéficier d'une aide, par exemple, 
des projets originaux de spectacles, des expositions de photographies, diapositives et 
autres techniques, des écrits populaires, des enregistrements et des films, des 
experiences dans le domaine de la video et du son, des projets communautaires 
d'animation culturelle et des ateliers d'artisanat experimental. Ces dernières annCes, 
le programme Explorations a contribuO au financement d'une exposition d'ail 
informatique, d'un festival multidisciplinaire de solos exécutés par des femmes et 
dun nouveau studio de musique expCrimentale. 
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Le Centre national des Arts 
I.e Centre national des Arts (CNA), situC a Ottawa, compte trois satles principales: 

L'Opru (2.300 sieges), conçu principalement pour lopéra et le ballet, est dote dune 
fosse dorchestre pleine grandeur ainsi que d'un système do sonorisation, dCclairage 
et autres disposit ifs techniques ultramodernes. Sa scene, qui mesure 58 metres sur 34 
est une des plus vastes au monde, et ses installations se prCtent aux transformations 
les plus complexes que peuvent exiger los plus grandes compagnies en tournCe. Le 
Théiifre (950 sieges), est ideal pour les pièces grecques, ClisabCthaines ou 
contemporaines et sa scene peut facilement passer du rectangle traditionnel au type 
do plateau ClisabCthain caractCristique des drames de Shakespeare. Comme ]'OpCra ii 
est completement équipC pour Ia television, Ia traduction simultanCe ot Ia projection 
do films: son amCnagement technique compte parmi les meilleurs au monde. Le 
Studio est une salle do forme hexagonale qui peut accueillir jusqu'i 350 personnes, 
groupCes selon divers agencements variables des fauteuils. II sert aux representations 
théàtrales, aux conferences et aux spectacles do variétCs. 

LUrchestro du Centre national des Arts (46 membres). prCsente unt' quarantaine de 
concerts par annee au Centre memo, et davantage encore thins sos tournCes au Canada 
et a l'etranger. Sa programmation musicale comprend quclque 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 annCe au Centre. 
Quelques-unes des pièces sont montCes par le département de théàtre et d'autres 

Le I)civid conveOi, inlerpr*té p4ar Nick Mancuso, vend des fleurs 
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reprCsentent le ihCàtre regional canadien ou ccliii de pays Ctrangers. Le dCpartement 
do thètre effectue a travers le Canada des tournCcs au cours desquelles ii prCsente des 
pièces prévues dans les series sur ahonnement; II forme aussi de petites compagnies 
qui se produisent dans des écoles et ailleurs, offrant du thCâtre pnofessionnel en 
anglais et en français a des collectivités qui autrement en seraient privCes. 
L'organisation d'ateliers pour Clèves et enseignants figure parmi les autres services de 
ce département. 

Le dCpartement do la danse et des variCtés fait venir tous los ans une centaine de 
spectacles, enire 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 los 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 
En 1966, seulement trois longs métrages destinés aux cinémas ont W. réalisCs au 

Canada. Dans Ia décennie qui a suivi Ia creation de Ia SociétC de developpement de 
l'indusirie cinCmatographique 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 fiji 
limportante Cpoque de mise en route dune industrie forte et concurrentielle. 

Los priorités de Ia SDICC pour les années 1980 commencent a produire des 
résultats. RCcits ci themes canadiens dont l'objet de films conçus et rCalisés par des 
Canadiens de plus en plus connus internationalement; en outre ces films mettent en 
vedette hon nombre de nos meilleurs acteurs et actrices. Les besoins culturels dii pays 
trouvent donc peu a peu leur place parmi los rCalités commerciales du marchC. 

MCme si le nombre de films produits en 1980 a diminuC par rapport a l'annCe 
précedente, chaque budget de tournage était plus Clove et Ia valeur de Ia production 
globale s'est accrue de 10%. Le budget total des quelque 50 longs mCtrages réalisCs en 
1980 atteignait environ $165 millions, contre $150 millions en 1979 pour 70 films. 

Deux facteurs expliquent Ia baisse du nombre de films et La hausse des budgets de 
tournage. On s'est attaché a Ia qualité des réalisations, ce qui a perrnis a beaucoup plus 
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dc turns de sout'nir La concurrence iniernationale. Par ailleurs, létat g6n6ral de 
Itcc)nomie a sensiblement freine Ia production par suite de l'élévation du cocit de Ia 
rnain-d'uvre, des services et des taux d'intérét. 

Musées et galeries 
Au cours de Ia dLrnière décennie, if sest produit au Canada on essor remarquable 

ile l'activité musuologique. Actuellement, 1,500 musées environ sont exploités thins 
lensemble do pays, et une soixantaine de grands établissements accueillent chaque 
•iunée plus de 11 millions de visiteurs. L'effectif des musées a aussi beaucoup 
.iugmenté, et les programmes de formation en museologie se sont développés. Depuis 
1972, les musées reçoivent une importante aide financiére de tous les paliers de 
poilvernement, ci' qui témoigne du vif intérêt du public pour Ia preservation du 
pit nmoine naturel, historique et artistique du Canada. 

I. Association des musées canadiens, dont le siege est a Ottawa, constitue un des 
iiiuncipaux elements de Ia communautC musCale. Au moyen de publications, do 
.cnhinaires. de conferences et de son (:entre do consultation musi'ologino, ollo 
ni uiiii Ic pii1 ',iiinri.iIisne iIy tiiii cS trnpIi is iii illilsic. 
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Les Musées nationaux du Canada 
En 1968, Ia Loi sur les musées nationaux regroupait, sous l'egide des Musées 

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

Des délibératjons au niveau fédéral ont abouti a I'annonce, en mars 1972, d'une 
nouvelle politique nationale des musées dont la mise en ceuvre a été conflée 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 bus les Canadiens a leur patrimoine national, ainsi que Ia preservation de 
celui-ci. A ces fins, les MNC ont ClaborC cinq programmes nationaux. 

L'lnstitut canadien de conservation offre des services spCcialises de conservation, 
effectue des recherches et s'occupe de formation spécialisCe en organisant des stages a 
l'intention du personnel des musées; ii offre aux petits établissements les services de 
ses lahoratoires mobiles, public des bulletins techniques et agit a titre de conseiller en 
conservation et en des domaines connexes. 

Le Programme du Repertoire notional aide les musées a se doter de systèmes 
manuels ou automatiques pour Ic stockage des données concernant leurs collections 
et ii met i leur disposition un système informatique dechange de ces données. 

Le Programme international a pour objet de stimuler I'intCrêt a l'égard des activités 
muséologiques internationales et de faciliter les echanges d'expositions entre le 
Canada et I'étranger. 

b la snlle d -  In She v65étjk', hi 	'i 	' i'" 
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I.e Pregromnii des vxpesitwns mobiles exploite trois muséobus comportant 
chacun trois roulettes de 14 metres: ces musCobus présentent des artefacts et des 
pièces complementaires dans les petites localitCs dépourvues de tout service de 
musée ou de galerie. 

I.e Programme d'apptn aux musées assure aux musécs, aux galeries et a d'autres 
itahlissements sans hut lucratif une aide financiére et technique, de méme que des 
services d'information ci de coordination permettant une utilisation maximale des 
ressources existantes. 

I..i nutivelle politique prévoyait aussi l'établissement d'un réseau national de 25 
mustes associés comprenant les quatre musées nationaux situés a Ottawa. et Ia 
Ertitiun dun rCseau de centres dexposition. pour répondre aux besoins des 
(:ul!ecIivitCs non desservies par les grands musées. 

La Galerie nationale du Canada. Le role de ce musée des beaux-arts. depuis sa 
fondation en 1880, est de susciter lintCrêt du public a l'egard des arts plastiques et de 
favorisor l'Cpanouissement des arts au Canada. Forte de ce mandat, Ia Calerie a 
t.nrichi ses collections et sest acquis une renommée internationale. 

La Galerie nationale renferme plus de 36.000 wuvres d'art: peintures, sculptures, 
estampes. dessins, photographies, pièces darts décoratifs, videos ci films. Ses col-
lections historiques revêtent un caractère national et international, qul permet aux 
Canad lens de retracerles origines et l'évolut ion de leur histoire culturelle a travers les 
arts visuels, Sa collection d'art canadien, Ia plus vaste et Ia plus importante qui soit, 
est sans cesse augmentéc. On y trouve de nombreuses teuvres de grands maitres des 
principales écoles europCennes du XIV' au XX siècle et des collections florissantes 
d'art asiatique et moderne. 

La Galerie organise a l'intention des visiteurs des expositions, des conferences, des 
projections de films et des visites commentOes. Le public a egalement accès a sa 
bibliotheque de référence qui contient plus de 70.000 volumes et periodiques sur 
'histoire de lart et (livers sujets connexes. 
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La Calorie prepare, dans l'intérêt de tous les Canadiens, des expositions itinCrantes. 
des tournCes do conferences, des publications, des reproductions et des projections de 
films. En même temps, die fait connaitre l'art canadien a I'étranger en participant a 
des expositions internationales et en organisant de grandes expositions d'art 
canadien; elle fait aussi venir d'importantes expositions au Canada. En 198081, die a 
mis sur pied et fait circuler des expositions qul ont été vues par prés de 250,000 
personnes dans 18 villes du Canada. 

Le Musée national de IHomme. Ce musée recueille, conserve, interpréte et expose 
des objets du patrimoine historique et culturel des différentes ethnies canadiennes. en 
plus deffectuer des recherches et de publier des donnCes a ce sujet. 

Le Musée occupe neufsailes d'expositions permanentes dans lEdifice commCmo-
ratif Victoria: uLTpopk humaine, galerie d'introduction: aLe Canada avant 
Cartier, qui relate Ia préhistoire du Canada; aLes lnuit, étude sur les habitants du 
Nord; aLes peuplades des Longues habitations, portrait do la sociCtC iroquuise: uLes 
chasseurs de bisons, étude des Indiens des Plaines; et aTr6sors indiens et inuit*, 
select ion d'estampes de sculptures et d'autres ceuvres d'art appartenant au Musée 
national de l'Homme. cQuelques arpents de neigen et allotre patrimoine: l'odyssOe 
canadienne, traitent de l'histoire du peuplement et du développement social au 
Canada et do Ia riche mosaIque de culture créOe par les pionniers. 

Sept divisions participent a 1'uvre du MusCe. La Commission archeologique du 
Canada effectue des recherches et des fouilles de sauvetage sur les sites menaces de 
destruction ou d'endommagement. I.e Centre canadien d'Ctudes sur Ia culture 
traditionnelle possCde les plus importantes archives do culture traditionnelle du pays. 
Le Service canadien d'ethnologie effectue des recherches approfondies sur los 
cultures autochtones et métisses du Canada. Le Musée canadien de Ia guerre, loge au 
330, promenade Sussex, s'occupe do recherches, d'expositions et de publications 
concernant Ihistoire militaire et abrite une vaste collection de souvenirs allant des 

uvres d'art aux chars d'assaut. La Division de l'histoire fait des recherches sur la 
sociCté et Ia culture matCrielle du Canada depuis los debuts de Ia colonisation 
européenne. La Division des programmes nationaux organise des expositions 
itinérantes au Canada et a l'étranger. La Division (10 l'éducation et des affaires 
culturelles produit des instruments educatifs. dont Ia série cd,'Histoire du Canada en 
images, et los trousses do MusCe, en plus d'offrir des programmes locaux a i'intention 
des Ccoles et du grand public. 

Le Musée national des sciences naturelles. Ce musée so compose de divisions qui 
soccupent de botanique, zoologie des invertCbrés, zoologie des vertCbrés, minCralo-
gie, palCobiologie, interpretation et vulgarisation; au Centre didentification 'i.00ar-
chCoiogique., on identifie los restes d'animaux provenant do sites archCologiques. 

Le Musée participe a plusieurs grands travaux de recherches entropris soit par son 
personnel, soit en collaboration avec des scientifiques vonant d'universitOs et d'autres 
organismes externes. Ses collections comptent plus do cinq millions do specimens qui 
sont a Ia disposition des scientifiques do monde entier. En outre, il publie des 
documents dintérét sciontifique sur des sujets relatifs a ses collections. 

Sept salles d'expositions permanentes ont etC amCnagées: aLa Terre, aLa Vie dans 
le temps, Les Oiseaux du Canada, iLes Mammifères do Canada.. uLa Vie 
animale*, uLes Animaux dans Ia natures et aLa Vie vegCtale. Elles présentent 
l'histoire naturelle grace a des montages audio-visuels, des mCcanismes do 
demonstration a houton poussoir, des dessins, des maquettes et des milliers de 
specimens provenant des collections du Musée. Diverses expositions temporaires 
organisCes par le MusCe ou prêtées par d'autres établissements soft présentCes dans 
une salle spCciale. 
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Les conferences, projections de films et programmes spCciaux d'animation offerts 
par Ic Musée gagnent de plus en plus Ia faveur des écoliers et du grand public. Des 
Ouvrages de viilgarisation, un service de prêt de documents Cducatifs aux écoles et Un 
programme dexpositiuns itinCrantes mettent a Ia portCe de tous les Canadiens leur 
patrinicine national. 

Le Musée national des sciences et de Ia technologie. Ce musée reçoit chaque annCe 
plus dun demi-million do visiteurs qui peuvent monter dans des véhicules et 
manipuler ou simplement admirer les montages animés qui mettent en valeur ses 
collections. De plus, 20.000 personnes visitent annuellement Ia Collection nationale 
de l'aCronautique a 1aeroport de Rockcliffe. 

Los salles d'expositions du Musee présentent des maquettes de navires, des 
horloges, des appareils de communication, un ordinateur, une poussinière, des 
machines agricoles anciennes et modernes, des presses dimprimerie et des objets 
relatant l'histoire de laviatiori au Canada. L'histoire des transports terrestres au pays 
est illustrCe par divers engins, depuis los traineau x et carrosses jusqu'aux locomotives 
a vapeur géantes et aux apremi6res automobiles. Jeunes et adultes sen donnent a 
caur joie dans Ia salle de physique qui présente des aillusions d'optique* et des 
instruments leur permettant de mettre leurs connaissances a l'Cpreuve. A 
lobservatoire du Musée, le plus grand telescope réfracteur du Canada sert 
a lobservation des étoiles dans le cadre de programmes éducatifs prCsentCs 
en soirée. 

Des guides assurent Ia réalisation de programmes educatifs sur des sujets gCnéraux 
ou particuliers a l'intention de tous Ics groupes d'âge. En Cté, on train a vapeur qui fait 
laller-retour entre Ottawa et Wakefield, au Québec, rappelle les voyages d'antan. 

Le MusCe conçoit et realise des expositions qui traversent parfois tout Ic Canada; de 
plus, il effectue des Cchanges d'objets avec d'autres musées canadien et Ctranger. 

La Collection nationale de l'aCronautique compte une centaine d'appareils qui 
tCmoignent des progrès de l'aviation depuis ses debuts, et de l'importance de Ia 
machine volante dans Ia dCcouverte et le developpement au Canada. 
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Bibliotheques et archives 

Bibliotheques 
Au Canada ii existe des bibliothCques depuis le debut du XVIl! siècle. Avant 1850, 

ii s'agissait do hibliothèques juridiques, theologiques et universitaires; après cette 
date sont apparues celles spCcialisCes dans le domaine des affaires et do lindustrie. En 
1882, la Lol do l'Ontario concernant les bibliothèques gratuites marquait 
l'avènement des bibliotheques publiques financèes par los pouvoirs. Le plus grand 
essor des diffCrents genres de bibliothèque sest produit après 1950, et aujourd'hui Ia 
plupart des Canadiens ont accès a des services de bibliothèquo. 

En gCnéral, les bibliothèques assument deux fonctions principales: transmettre 
notre patrimoine culturel, et le preserver. Elles accordent plus dimportance a lune ou 
I'autre do ces fonctions selon les besoins de leurs clientèles. 

Les quelque 10,000 bibliothéques scolaires du Canada ont pour tâche premiere do 
transmettre des connaissances en mettant du materiel didactique a Ia disposition des 
Clèves. Aux imprimCs utilisés traditionnellement so sont ajoutées do nombreuses 
autres sources dinformation, par exemple: microfilms, enregistrements, diapositives 
et ensembles Cducatifs. Les bibliothCques scolaires sont en fait devenues des acentres 
de ressourcess multi-médias. 

Los bihliothèques de college soccupent surtout de rassembler des documents 
didactiques. Elles sont reconnues pour leurs collections do documents audio-visuels 
et pour servir aussi bien les diplômés de l'école secondaire que los personnes âgCes 
pouvant sintCresser a Ia technique automobile comme a l'Cquitation. Celles 
d'universitC ont aussi pour t5che de fournir aux étudiants of aux professeurs des 
articles didactiques et documentaires mais doivent jouer un role important dans Ia 
preservation de notre patrimoine do manuscrits et d'imprimés. Elks possèdeni les 
fonds les plus volumineux et de vastes collections spécialisées, notamment de 
manuscrits littéraires ou d'ouvrages canadiens rares. II arrive souvent quelles 
manquent despace et de fonds suffisants pour faire face aux prix croissants et 
conserver tout leur personnel. Elles out trouvé diverses solutions a ces problemes: 
utilisation do microformes pour économiser l'espace et assurer la preservation des 
originaux; automatisation des activités do bibliothéque. notamment Ic catalogage, 
pour pouvoir accomplir plus rapidement leurs diverses tâches; creation de rCseaux 
pour favoriser l'echange des donnCes bibliographiques of participation a Ia mise en 
commun des ressources. 

II y a environ 1,500 bibliotheques spécialisees au service dentreprises, 
dorganismes gouvernementaux, d'associations et autres entités semblables. Leurs 
ressources propres so composent do documents specialises, de banques do données ci 
de spécialistes. Elles sont petitos, saufcelles des assembiCes legislatives qui possédent 
souveni dimportantes collections do documents provinciaux. 

Les bibliothèques d'Ctablissements denseignement supérieur et specialisées 
rCservent leurs services aux membres des établissements qu'elles servent. Toutefois, 
les bibliotheques publiques canadiennes ont des documents imprimCs ou non 
imprimCs mis a Ia disposition do grand public qui s'en sert pour so distraire, se 
renseigner ou parfaire ses connaissances et elks cont ribuent souvent a Ia preservation 
de documents historiques locaux. Outre des services de prêt et do rCférence, elles 
offrent une vaste gamme de programmes et de services et fournissent aussi des 
renseignemerits d'intCrêt communautaire. Un nombre croissant denfre elles voient a 
faire bCneficier de leurs services les personnes qui ne frCquentent pas les 
bibliotheques ou ne peuvent sy rendre: personnes agées, malades, handicapOs 
physiques, prisonniers et personnes indigentes. Enfin, maintes bibliothéques offrent 



• I. ' 

- - 

— 	/ — 

- 

•. II 	i.1., 
!!LJ 	 L-Idmir 

• 	 --- 

-- -'J.r.•,dsa.. IL.! t 

des documents en langue étrangère aux personnes dont Ia langue maternelle n'est nile 
français ni I'anglais, ainsi que des livres speciaux aux aveugles. 

Cømme les hihliuthèques relèvent des administrations provinciales, Ic Canada n'a 
pas de réseau national unifié de hibliothèques. Les bibliuthèques spéciaIises sont 
financées par les organismes queUes servent, et les bibliutheques d'étahlissements 
denseignement par une combinaison de fonds locaux, provinciaux el, a un ninindre 
degre, féderaux, on par des funds de dotation. Les réseaux de bibliothéques puhliques, 
saul dans les Territoires, sunt finances au moyen de funds locaux et provinciaux et 
coordonnCs par les organismes provinciaux charges des bibliotheques. 

Deux bibliothèques financées par Ic gouvernement fOdéral ont pour mandat de 
servir tout Ic pays. La hihliotheqtie ressource dans Ic domaine des sciences. de Ia 
technique, de Ia médecine et de l'industrie est linstitut canadien de l'information 
scientifique et technique (ICIST). I.es services automatisés quil offre comprennent 
l'accès en direct a Ia documentation scientifique et technique disséminCe a travers le 
monde, laccCs a des donnCes ayant fail lobjet d'une evaluation critique et un système 
d'informations persunnalisCes. A cela s'ajoute un service de prêt et de photocopie des 
ouvrages qui composent lexcellente collection de I'Institut. 

La Bibliuthéque nationale du Canada. crêée en 1953, est on centre de 
documentation portant sur les sciences htimaines et sociales. et  on y trouve en 
parliculier tous les genres de publications canadiennes récentes. EIIe administre le 
règlement sur le dep'd legal, publie Ia bibliographic nationale Canadionu et tient des 
catalogues collectifs qui permettent aux bihliotheques et aux cherr.heurs de savoir 
dans quels établissements canadiens se trouvent les ouvrages qu'ils cherchent. IlIe 
encourage Ia creation de rCseaux bibliographiques nationaux pour favoriser Ic 
partage des ressources et semploje a mettre en place on réseau fCdéral de 
bihliothèques. Elle collabore aussi a des programmes internationaux permetlant 5 



divers pays d'echanger entre eux des publications et des informations nationales, par 
des moyens traditionnels ou nouveaux. 

Au Canada, les bibliothécaires sont formCs dans les universités. Sept Ctablisse-
ments d'enseignement supérieur décernent des rnaitrises en hibliothCconomie, et 
deux décernent aussi des doctorats. La formation de bibliotechnicien s'acquiert au 
niveau postsecondaire dans des colleges de nombreuses regions do pays. 

Archives publiques 
Les Archives publiques du Canada ont pour role d'acquCrir, de conserver et de 

mettre a Ia disposition du public tous les documents portant sur les (livers aspects de 
la vie canadienne et le développement du pays. 

A une certaine époque, les chercheurs s'intéressaient presque exciusivement aux 
documents manuscrits. Aujourd'hui on reconnalt Line égale importance aux 
documents de toute espèce en tant que source dinformation. Outre leur propre 
bibliotheque. les Archives publiques comptent maintenant des divisions distinctes 
pour les manuscrits, cartes et plans, tableaux, dessins et estampes, photographies, 
films, enregistrements télévisuels et sonores, et archives ordinolingues. 

Les Archives exercent des fonctions également importantes en gestion des 
documents publics. La Direction de Ia gestion des documents aide les ministères et 
organismes fCdéraux a Ctablir et administrer dans leurs services mCmes des 
programmes efficaces de gestion et d'élimination des documents. Ici encore les 
microfilms et les documents ordinolingues jouent un grand rOle. Le Service central du 
microfilm de la Direction de l'administration execute des travaux de microfilmage au 
prix coOtant pour Ia plupart des organismes fCdCraux. 

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. 



ARTS ET CULTURE 

Les Archives ont aussi mis en cruvre un vaste programme dexpositions destinées a 
faire mieux connaitre leurs nombreuses collections et activitCs. Ainsi, Ia Direction des 
archives doit presenter une sCrie dexpositions et de publications relatives a l'histoire 
lu Canada. La premiere exposition, ouverte en dOcembre 1981, met t'accent sur los 
documents historiques antCrieurs a 1700. 

Les pouvoirs publics et Ia politique culturelle 

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

discutent, us considèrent dordinaire Ia culture comme une affaire essentiellement 
personnelle. Bien que certaines formes daide publique soient les bienvenues, toute 
tentative par quelque administration publique que ce soil de determiner le contenu do 
Ia vie culturelle se rCvOlerait incompatible avec les valeurs canadiennes. 

NCanmoins, le public exige des gouvernants certaines categories do services 
culturels. II semble y avoir un intérét croissant pour diverses formes d'expression 
culturelle qui définissent le Canada et les Canadiens. En l'espèce, les problemes se 
trouvent compliq*iés par Ia diversitC culturelle do Ia population. Ia decentralisation de 
lautoritC publique et l'ouverture du Canada aux influences de lEurope, des 

tats-Unis et dautres parties du monde. Les ressources provenant du marchC et du 
mCcénat sont importantes, mais insuffisantes: on s'accorde donc a reconnaitre que les 
pouvoirs publics doivent également apporter leur contribution. 

I.'hôSi de vile de Kingston (()nt). 
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Les politiques culturelles du Canada se caractérisent donc par Ia recherche de 
moyens permettant aux autorités gouvernementales d'aider le développement 
culturel, la production artistique et la jouissance des arts, sans toutefois imposer de 
valeurs, de contrôle ou de censure officiels. 

Ala suite de Ia decision du fédéral d'entreprendre un vaste examen de sa politique 
culturelle, le ministre des Communications annonçait en aoCit 1980 Ia creation d'un 
comité d'étude de Ia politique culturelle fédCrale, chargé d'analyser les lignes de 
conduite et programmes de l'Etat en matière de culture, de scruter les besoins et les 
perspectives et de recommander des orientations pour l'avenir. 

En décembre 1980, le comitC, présidé par Louis Applebaum et Jacques Hébert. 
publiait un guide de discussion intitulé Porlons de notre culture; ii y proposait 
diverses questions de principe a traiter, invitait les intéressés a lul presenter des 
mémoires et précisait le calendrier des audiences publiques projetées. Par Ia suite, ii a 
reçu 1,300 mémoires représentant les vues de nombreux particuliers, de multiples 
organisations artistiques et culturelles, de diffCrents ministères et des organismes 
culturels féderaux. Les audiences ont eu lieu dans 18 villes, et dans chaque province et 
Territoire, d'avril 1981 a juillet 1981. 

En janvier 1982, le comité présentait au ministre des Communications le Compte 
rendu officiel des mémoires et des audiences publiques qui resume, sans conclusions 
ni recommandations de la part du comité, les questions soulevées dans les 
presentations écrites et orales qu'on mi a faites. Le comité a rCdigé récemment un 
rapport final accompagné de ses recommandations. 

Les pouvoirs publics et le patrimoine culture 
Soit par accident historique, soit par decision réflCchie, les administrations 

publiques sont propriétaires de nombreux éléments du patrimoine culturel des 
Canadiens, depuis des monuments nationaux comme les edifices du Parlement 
jusqu'aux registres d'obscurs prêtres de paroisse du XIX' siècle, en passant par les 
collections les plus representatives de Ia peinture canadienne. Ce rOle a donné lieu a Ia 
creation d'institutions importantes telles que les archives fédCrales et provinciales, 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 
façons. Les collections sont regulièrement agrandies et diversifiées, et les installations 
et services de presentation font sans cesse I'ohjet de perfectionnements afin que les 
biens publics deviennent plus faciles d'accès et plus significatifs pour le public. L'ltat 
a entrepris de construire dans Ia region de Ia capitale nationale de nouveaux locaux 
permanents pour la Galerie nationale et Ic MusCe national de l'Homme, qui y 
exposeront leurs importantes collections dans l'intCrêt de tous les Canadiens. 

En Ce qui concerne Ia construction des immeubles publics, les trois ordres de 
gouvernement se sont attaches aussi bien a l'esthétique qu'au fonctionnel, qu'il 
s'agisse de I'architecture ou de l'utilisation d'cuvres d'art a l'extérieur comme a 
l'intérieur des immeubles. Récemment, les autorités ont manifesté un intérét nouveau 
pour la renovation d'édifices faisant partie du patrimoine culturel, soit en 
consideration de leur valeur historique comme dans Ic cas de l'HOtel de ville de 
Kingston, soit a des fins utilitaires comme dans le cas de Ia transformation 
d'immeubles anciens en nouveaux bureaux d'administration publique. 

A titre de propriétaires, les autoritCs gouvernementales soot disposées a construire 
et a exploiter des aménagements destinés a des expositions et spectacles. Au cours des 
15 dernières années, nombre de nouveaux théâtres et salles de concert ont été 
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II est intéressant de constater que les immobilisations en biens et en aménagements 
culturels destines au public ne sont pas Ic fait dun seul niveau de gouvernement. Les 
municipalités aussi bien que les administrations fédérale et provinciales possèdent et 
mettent a La disposition du public des bihliothèques, salles de concert, collections 
d'uvres d'art et edifices patrimoniaux. Nombre d'ententes intergouvernementales 
ant été élaborées en vue d'améliorer les services publics dintérét culturel et den 
faciliter Ic financement, surtout du côté des immobilisations. Depuis 1980, le 
gouvernement fCdéral, par Ic biais du programme special d'initiatives culturelles du 
ministère des Communications, verse aux institutions culturelles canadiennes des 
suhventions provenant d'une entente fédérale-provinciale sur les loteries; tine bonne 
part de ces suventions sert a des projets dimmohilisations finances conjointement 
avec Ic gouvernement provincial. Les subventions fédCrales aux provinces et aux 
municipalites revétent une importance particuliere, notamment pour Ia construction 
de Lieux dexpositions et de spectacles; les subventions provinciales aux municipa-
litCs sont essentielles pour Ia construction et l'exploitation de bibliothCques 
publiques. de centres culturels et de nombreux programmes a vocation Locate. Dans 
certaines provinces, de fortes sommes provenant des loteries sont versées aux 
municipalitCs pour Ia misc sur pied d'installations culturelles et récréatives. 

Soutien des artistes 
Jusqu'au milieu du siCcle, les administrations publiques tenaient pour acquis que 

les artistes feraient leur chemin seuls, et se contentaient dacheter de leurs a3uvres afin 
de grossir les collections patrimoniales ou a dautres fins publiques. Aucune somme 
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importante n'était régulierement affectée par l'Etat au soutien des artistes, a part 
l'achat dune partie de leur production. 

En 1949, le rapport de La Commission Massey-LCvesque a marqué Un tournant en 
faisant ressortir qu'une vie culturelle florissante au Canada ne pouvait Ctre soutenue 
uniquement par les recettes du marché, par le bénevolat et par des artistes vivant dans 
Ia pauvreté. Depuis lors, les autorités gouvernementales ont reconnu, non sans 
hesitation qu'il y a lieu d'employer des deniers publics pour subventionner peintres, 
danseurs, musiciens et autres artistes, ainsi que les institutions pour lesquelles us 
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 dexpression artistique au Canada est dans une certaine mesure le reflet de 
l'aide gouvernementale. 

Les pouvoirs recourent a plusieurs moyens pour octroyer des fonds publics aux 
artistes, sans contraindre ou tenter de contrôler l'orientation de leurs travaux. 
Certains conseils des arts ont été etablis en dehors de la structure gouvernementale 
normale. Le Conseil des Arts du Canada, instrument que sest choisi le gouvernement 
fédéral, est une fondation ou trust public sans but lucratif. Le ministre des 
Communications donne au Conseil des directives génerales touchant La politique, les 
priorités et le cadre fiscal prévus par le gouvernement canadien, mais ii nintervient 
pas dans les decisions du Conseil visant le mérite artistique. 

Le Conseil des Arts du Canada sea remet a des professionnels reconnus dans une 
discipline donnée pour determiner la meilleure façon dy affecter les fonds 
disponibles. Rarement, dispose-t-il d'assez de fonds pour satisfaire tousles besoins, ce 
qui l'accule a des choix trés difficiles; lobjet du système est donc de reconnaitre 
l'excellence le plus objectivement possible. Plusieurs provinces puisent ce modèle gene-
ral en y apportant des modifications selon les priorités et les besoins des regions. 

L'Universié Memorial, ó St. J 	. 



Les pouvoirs publics et J'éducation 
Au sens large, toute politique dCducation est une politique culturelle. Los icoles 

sont les plus importantes institutions culturelles de Ia société canadienne. Matlére de 
competence provinciale, léducation est administrée en grande partie au niveau 
municipal. En raison de sa portCe locale et de sa diversitC, le sujet est donc trés 
complexe, de sorte que les paragraphes qui suivent ne peuvent en presenter que 
quelques aspects gvnCraux. 

Au Canada, les programmes scolaires ont toujours attaché de l'importance aux arts 
en tant quClement de formation genérale. Depuis leur tout debut, nos écoles 
enseignent Ia littCrature, et dans bon nombre de provinces la tendance actuelle 
consiste a mettre I'accent sur les reuvres contemporaines, en particulier sur les ceuvres 
canadiennes. La musique fait Cgalement partie de l'enseignement, et de nombreuses 
Ccoles offrent des programmes d'arts visuels. 

Ces dernières années, les arts de Ia scene, Ia télévision et le cinema semblent 
susciter un intérét croissant, que retlètent a Ia fois les politiques de l'enseignemcnt et 
lattitude des Cléves. On a découvert que Ia télCvision pouvait servir aussi bien de 
materiel pedagogique que de sujet d'étude, et de nombreuses innovations captivarites 
et utiles ont etC faites en ce qui concerne lutilisation par les éleves de Ia technique 
video comme moyen dexpression culturelle. 

En collaboration avec les conseils scolaires, et souvent grace au support financier 
d'autres pouvoirs publics, nombre de troupes montent des spectacles dans tes Ccoles 
et associent des troupes Ctudiantes a leurs principaies réalisations. De plus, diverses 
troupes professionnelles et groupes communautaires présentent des pièces a 
lintention des jeunes hors du cadre scolaire. 
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Les pouvoirs publics et Ia réglementation 
Se conformant a l'opinion publique, les pouvoirs se sont generalement abstenus 

d'intervenir dans le domaine des arts et dans la vie culturelle de la population, triitant 
les artistes comme de simples citoyens et les organisations culturelles comme des 
entreprises. NOanmoins, d'importantes réglementations ont été Otablies dans 
quelques spheres bien déterminées. En voici deux ou trois exemples. 

Les pouvoirs publics fournissent on cadre juridique pour Ia creation et 
l'exploitation des produits culturels (sous forme de lois sur le droit d'auteuret d'autres 
droits, par exemple). La Loi sur le droit d'auteur fait présentement l'objet dune 
revision qui devrait aboutir a l'adoption d'un nouveau texte en 1983-84. La politique 
fiscale vise a favoriser les arts et autres activités culturelles au moyen d'exemptions 
d'impôt sur les dons privés aux organisations artistiques. Parfois, les pouvoirs étaient 
même disposes a intervenir pour contrehalancer le désavantage 6c000mique des 
producteurs canadiens face a des concurrents étrangers capables d'opCrer a des coüts 
unjtajres très bas en raison de leur accCs a de vastes marches internationaux. 

RCcemment, hon nombre de provinces et de municipalitCs ont manifestC un vif 
intCrêt pour les lois ou règlements visant a empècher qu'on démolisse ou défigure des 
immeubles privCs ou des quartiers anciens d'intérêt historique. Là encore, Ia ré-
glementation s'accompagne souvent d'une aide destinée a encourager Ia restau-
ration et Ia reanimation de l'heritage culturel légtié par les generations antCrieures, 

Les pouvoirs publics et La production artistique 
A quelques exceptions près, par exemple le cas de l'Orchestre do Centre national 

des Arts, les pouvoirs publics ont toujours préfCrO so tenir a l'écart de La gestion, méme 
indirecte, des spectacles artistiques ou (IC La production d'uvres d'art; le travail de 
l'artiste ou de Ia troupe, bien que souvent destine au public, reléve du secteur privC. Là 
oü Ia presence gouvernementale existe, dIe se veut discrete, utile et neutre. 

Font notoirement exception a cette règle Ia radio et La télévision, domaines øü 
l'évolution de Ia technologie, l'économie de l'industrie et le caractCre et l'Ctendue do 
pays ont nécessité Ia creation par le Parlement d'un système de gestion a Ia fois 
publique et privCe. Toutefois, memo dans le secteur public de cette industrie, l'Etat a 
choisi délibCrCrñent d'agir par l'entremise de sociCtCs spécialement constituées, de 
façon a ne pas influer sur le contenu des programmes: les secteurs public et privC do Ia 
radiotélévision sont tous deux réglementés par un tribunal administratif independant 
qui n'exerce aucun role au niveau de l'expLoitation. 

En tant qu'institutions culturelles, les entreprises de radiodiffusion ot de tClévision 
figurent au deuxiCme rang aprés les écoles, et (;ertains les placent méme au premier 
rang. On ne saurait surestimer I'importance culttirelle des réseaux de radio et de 
télCvision de Radio-Canada, qui appartiennent au gouvernement et qui desservent 
presque tout Le Canada en français et en anglais. De plus, tine importante innovation 
dans le secteur public do La diffusion a consiste dans Ia creation de services 
provinciaux de tClOvision educative: ceux-ci sont en gCnCral exploitCs pardes sociCtés 
spCcialement constituCes et viennent completer les services de Radio-Canada et des 
chaines privées par une programmation conçue a l'intention des Ccoliers, des enfants 
d'àge préscolaire et des Ctudiants adultes. 

Pour conclure, on peut dire quo les politiques culturelles des pouvoirs publics du 
Canada sont probablement un reflet assez fidèle des caractéristiques culturelles, des 
aspirations et des prioritCs de La population canadienne. Comme il s'agit d'une 
population diversifiée, dispersee et pluraliste, los politiques en question sont 
egalement diversifiées, et parfois peut-Ctre contradictoires. Comme le pays Iui-même, 
Ia politique culturelle est une mosaIque, non Un creuset. 
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Responsabilité constitutionnelle 

Lorsque los quatre premieres provinces do Canadil s'unirent en 1867. le pciuvnir en 
matiere d'Cducation ftit (:oflfere aux gouvernoments provinclaux et non au fderal. 
L'Acte de lAmoriqiio du Nord britannique (AANB), qui fait partie do Ia constitution 
actuelle du Canada. a donc etC formulCe de facon a donner aux provinces Ia 
competence exclusive en cette matiCre et a protCger les systèmes denseignemont 
existants. A mesure que dautres provinces so sont jointes au Canada, les dispositions 
do I'AANB (article 93) concernant l'éducation ont Cté rCaffirmees. 

OffIciellement, IAANB nautorise aucune intervention du fCdCral dans I'enscigne-
mont. Toutefois. ii lui accorde des pouvoirs directs a lCgard des personnes qui no 
relCveni pas des autoritCs provinciales (autochtones, membres des Forces arm(!es et 
personnes a leur charge au Canada et a lCtranger. et  dCtenus des Ctablissements 
fédCraux). En outre, a mesure que lenseignement s'est dCveloppC, Ia participation 
indirecte du gouvernement fCdCral s'est accrue par le biais d'une aide financière pour 
Ia construction d'écoles de formation professionnelle et technique, de contributions 
au financement do Fenseignement supCrieur et dune assistance aux provinces pour 
encourager to bilinguisme. 



90 
	 LE CANADA, 198283 

Administration provinciale 
Etant donné que l'organisation et l'administration de l'enseignement relèvent des 

provinces et territoires, ii n'existe pas de système scolaire uniforme au Canada. 
L'autonomie provinciale a engendre des regimes d'Cducation distincts qui reflètent les 
traditions historiques et culturelles et les conditions socio-économiques propres a 
chaque province. Chacun des systèmes est unique a certains egards (organisation 
locale, structure par années d'Ctudes, financement, programme des matières, 
examens). 

Chaque province possède un ministère de l'Education relevant dun ministre 
comptable a l'Assemblèe legislative. Le ministère est administrè par un sous-ministre, 
qui conseille Ic ministre et veille a Ia stahilitC des orientations choisies. Dans certaines 
provinces, des ministères distincts s'occupent de l'enseignement postsecondaire et 
des questions de main-dceuvre connexes. La reglementation des universités et 
colleges vane d'une province a l'autre. 

Administration locale 
Bien que les Assemblees legislatives provinciales et les ministères de l'Educat ion 

fournissent le cadre juridique nCcessaire; le fonctionnement même des écoles est 
délCguC en majeure partie a des conseils scolaires locaux composes de membres Clus 
ou nommés, dont les fonctions sont determinees par les lois provinciales et les 
reglements ministériels. Leurs attributions varient dune province a l'autre, mais elles 
comprennent en general la construction des Ocoles, le transport des élèves, 
l'embauche des enseignants et Ia fixation des taux des impôts scolaires. Leurs budgets 
sont toujours soumis aux ministères de I'ducation. 

La structure locale de l'Cducation s'est modifiCe avec Ic temps. Dans deux provinces 
il existe depuis trés longtemps de grands districts scolaires (en Alberta depuis 1937 et 
en Colombie-Britannique depuis 1945), mais dans les autres provinces les districts ont 
toujours Cté plus restreints: depuis quelques annCes, bus font l'objet de 
regroupements progressifs en de grandes divisions administratives. 

Organisation scolaire 

Les differences d'organisation de l'enseignement primaire et secondaire sont telles 
qu'il nexiste pas de modèle commun. 

Dans toutes les provinces, sauf 1'Ontanio et le Quebec, l'enseignement primaire 
séchelonne sur 12 annCes. Rècemment, Terre-Neuve a change son système de 11 
annCes pour un système de 12 annèes; l'année additionnelle a commence de 
s'appliquer aux èlèves qui sont entrés en 10' en septembre 1981. 

Jusqu'à un certain point, Ia demarcation entre le primaire et Ic secondaire est 
arbitraire. Le pnimaire va de Ia 1e  a Ia 6' annCe d'Ctudes, ou de la 1' a Ia 8. Dans ce 
dernier cas, les classes de 7-8' ou de 7-9 peuvent ètre considérCes comme une Ctape 
intermédiaine distincte, appelée etudes secondaires de 1" cycle. Le secondaire 
s'échelonne de Ia 9 a Ia 12 année, ou de Ia 10' a Ia 12 quand l'étape intermCdiaire 
comporte une 9 année. 

L'Ontario est dotCe d'un système de 13 annCes d'ètudes qui conduit a I'université. 
Les écoles ontariennes décernent aussi, a la fin de Ia 12' année, on certificat détudes 
secondaires qui, toutefois ne donne pas directement accés a I'universitC. 

Au Quebec, le système comprend 11 annCes d'études primaires et secondaires, 



auxqueltes sajoule un programme de deux ou trois ans dispense dans les colleges 
denseignement general ci professionnel (CEGEP). Les ClCves desireux dacceder a 
l'universitC doivent suivre le programme de deux ans des Cix;i:i's. 

L'lle-du-Prince-Edouard et le Nouveau-Brunswick n'offrent pas de programmes 
decole maternelle. En Nouve1le-cosse. Ia maternelle est obhgatoire et, dans les 
autres provinces, die est facultative mais existe presque partout. 

Les Ccoles des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sont organisCes suivant le 
système de 12 annCes d'études. Les maternelles se muttiplient dans les localitCs de ces 
regions øü Ia demande le justifie. 

Enseignement primaire et secondaire 
Au niveau primaire, on dispense un enseignnment general de base, landis quau 

secondaire les élèves peuvent chotsir, dans les limites dun certain Cventail, des cours 
qui répondent a kurs besoins particuliers. 

A une certaine époque, les Ccoles secondaires dispensaient un enseignement 
surtout theorique qui préparait aux etudes universilaires: Ia formation profession-
nelle se donnait dans des Ctablissements distincts a I'intention surtout des jeunes qui 
ne dCsiraienl pas faire deludes postsecondaires. Aujourdhui, hien qu'il existe encore 
des écoles secondaires techniques et commerciales, Ia plupart des écoles secondaires 
soft des polyvalenles offrant des programmes integrés de tous genres. 

Ecoles indépendantes 
Dans toutes les provinces ii existe, en dehors du réseau d'Ccoles publiques, tin 

certain nombre d'écoles primaires et secondaires indCpendantes OU privOes qui soft 
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confessionnelles ou non confessionnelles. II existe aussi des materneUes et des 
prématernelles pour les enfants d'age prescolaire. 

Ecoles séparées 
Dans cinq provinces, des dispositions prévoient hi creation décoles confes-

sionnelles a l'intCrieur do réseau d'écoles financCes par les pouvoirs publics. 
A Terre-Neuve, les écoles publiques oft toujours eu un caractère confessionnel. 

Vers In milieu des annCes 60, Ins principales confessions protestantes (Eglise 
anglicane, Eglise unie et Arm(',e du salut) ont fusionné leurs écoles et leurs conseils 
scolaires. Les écoles catholiques, qui desservent le plus nombreux groupe religieux, 
sont organisées en districts scolaires, Deiix autres confessions religicuses, les 
Assemblées pentecostales et ins Adventistes do septiOme jour, possCdent aussi leurs 
propres Ccoles. 

Au Québec, ii existe deux systèmes, on pour les catholiques et un pour les 
non-catholiques. Dans les années 1970, Ia distinction fondCe sur Ia religion a etC 
remplacée dans une certaine mesure par one distinction fondée sur Ia langue 
d'enseignement. Les deux systCmes soft suhventionnés. 

En Ontario, en Saskatchewan et en Alberta, Ia loi permet Ia creation de districts 
scolaires séparés. Dans ces trois provinces, les districts catholiques sCparés 
administrent nombre d'Ccoies, et ii y existe aussi quelques districts scolaires protes-
tants sCparCs. En Saskatchewan et en Alberta, les Ccoles catholiques séparées offrent 
Ia totalité de l'enseignement primaire et secondaire, tandis qu'en Ontario, oii elles ne 
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1. Effectifs des écoles primaires et secondaires, 1980-81' 

Province ou territoire Publiques2  Privées Eédralos' Total 

Canada 	.................. 4,859,575 206,213 34,457 5,103,761'  

Terre-Neuve ....... ...... .. 148.648 274 - 148.922 
tle-du-Prjnce-cjouard 26,866 52 32 26.950 
Nouvelle-cosse ............ 186,154 1,455 832 188.441 
Nouveau-Brunswick 152,803 1,035 837 154.675 
Quhec 	.................. 1,133,394 85,572 3.196 1.222.162 
Ontario 	.................. 1,836,595 74,292 7.189 1,918.076 
Manitoba ................. 204,552 8,446 9.059 222.057 
Saskatchewan ............. 205.085 2,286 6.481 213,832 
Alberta ................ .. 	438.011 6,487 4,095 448.593 
Colonhie-Britanniquc ....... 509.970 26.314 2,756 539,040 
Yukon.................... 4.925 - - 4.925 
Territoires du Nord-Ouest 12.572 - - 12,572 

'Donn(os provisoires Comprend lvq écoles provinciales pour lea aveugles et lea sourds el les 6coles 
du mmislère de Is Defense nationale au Canada. I Ecoles pour lea autochtones administrCes par Ic 
ministCrc des Affares ,ndiennes el du Nord. Comprend 3.516 éleves dana lea écoles du ministère do 
Is Defense nationale en Europe. 	- NCant ou zCro 
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2. Effectifs a temps plein des établissements postsecondaires, 1980.81' 

Province 

Colleges communautaires et 
établissements connexes 

Programmes 	Programmes 
de formation 	de passage a 
technique 	l'université 

tahlissements décernant des 
grades et colleges affihlés 

2 el 3 
1' cycte 	 cycles Total 

Canada 	............. 182,438 78389 339,726 42,828 843,381 

Terre-Neuve 	......... 2,225 - 8,338 403 8,966 
hIe-du-Prince-douard. 820 - 1,321 - 2,141 
Nouvelle-Ecosse 2,742 177 16,553 1,649 21.121 
Nouveau-Brunswick 1.888 - 10.744 508 13,140 
Québec 	............. 67,089 68,316 77,598 13.334 226,337 
Ontario 	........ 	..... 75,846 - 142,591 17.565 236,002 
Manitoba............ 3.459 - 14,968 1.594 20.021 
Saskatchewan 2,412 - 13,807 777 16.996 
Alberta 	............. 15.476 2,424 27,997 3.223 49,120 
Colombie-Britannique. 10.481 7.472 27.809 3,775 49,537 

Données provisoires. 	- Neant ou zero 

Ltdnvfr,t' 	 ', ! fviJIc (T'J..F). 
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3. Dépenses au titre de l'enseignement, selon le niveau et Is provenance des 
fonds, Canada, 1972-73 et 1980-81 

(millions de dollars) 

Droits et 
autres 

Niveau clenseignement Fédérale' Provinciale' Municipale sources Total 

1972-73 

Primair.secondaire 
Public 	.................. 153.8 3,445.1 1,756.3 97.2 5,452.4 
Privé 	............ 	...... - 33.6 16.0 123.0 172.6 

Total partiel ............ 153.8 3,478.7 1,772.3 220.2 5,625.0 

Posisecondaire 
Non universitaire .......... 53.1 454.6 12.5 64.2 584.4 
Universjtaire 	............ 267.5 1,233.4 0.6 366.3 1,887.8 

Total partiel .......... 320.8 1,888.0 13.1 430.5 2,452.2 

Formation proIeuionnelle 469.7 85.0 - 43.7 598.4 

Total 	..................... 944.1 5,251.7 1,785.4 694.4 8,875.6 

Repartition on pourcentage 10.9 60.5 20.6 8.0 100.0 

1880-81' 

Primai re-seconds ire 
Puhlic 	.................. 422.2 10,014.4 4,096.6 277.7 14,810.8 
Privé 	................... 2.9 178.8 1113 319.9 517.9 

Total 	partiel ........... 425.1 10,193.2 4.112.9 597.6 15.328,7 

Potseconclaire 
Non universitaire .......... 58.3 1,538.2 - 224.6 1,821.1 
tJniversjtaire 	............ 493.2 3,109.8 0.7 838.4 4,442.0 

Total partiel ........... 551.5 4,648.0 0.7 1,063.0 6,263.1 

Formation professlonnelle 920,0 296.8 - 72.3 1,287.9 

Total ..................... 1.898,8 15,136.8 4.113,8 1,732.8 22,879.7 

Repartition en pourcentage .... 8.3 66.1 18.0 7,6 100.0 

l.es translerts fedéraux aux administrations provinciales ($1,101.7 millions en 1972-73 et $3,214.8 millions en 
1480.81) soft indus dens lea contributions provinciales. Comprend lee écoles fédCrales. 
Chiffres estimatihi. - NCant Ou zero. 

reçoivent pas d'impôts scolaires au-dela des classes de 10'. elles fonctionnent gene- 
ralement en liaison avec les Ccoles privties dont l'enseignement va de Ia ii a Ia 13'. 

Enseignement postsecondaire 

Dans les annCes 60 et 70, it s'est produit une croissance extraordinaire des 

programmes et des moyens d'enseignement au-delâ du secondaire. Autrefois, les 
universités étaient presque seules a dispenser un enseignement postsecondaire. mais 
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aujourd'hui toutes les provinces ont des colleges communautaires et des instituts de 
technologie publics. 

Etablissements décernant des grades 
Au Canada, plusieurs types d'Otablissements dCcernent des grades. 
La plupart des universités offrent des programmes menant ii des grades en arts et en 

sciences. Les grands établissements decernent des grades allant jusqu'au doctorat 
dans diffCrentes disciplines. En 1980-81, Ic Canada comptait 46 universités. 

Les colleges darts libCraux soot des étahlissements de moindre envergure dont les 
programmes mènent a des grades en arts seulement. En 1980-81, ces colleges étaient au 
nombre de trois. 

Les colleges de theologie dCfèrent des grades exciusivement en sciences religieuses 
et en theologie. En 1980-81, ii existait 12 colleges de theologie independants décernant 
des grades. II y en avait sept autres qui, affiliCs a des universitCs, confCraient leurs 
propres grades en thCologie. D'autres colleges spécialisés (quatre en 1980-81) offient 
des programmes conduisant a des grades dans une seule discipline, par exemple 
l'ingeniCrie, les arts on l'éducation. 

Le ministère de la Defense nationale finance et administre trois étahlissements ne 
l'enseignement est gratuit: le Royal Military College a Kingston (Ont.), le Royal Roads 
a Victoria (C.-B.)et le College militaire royal de Saint-Jean (Qué.), affilié it l'UniversitC 
de Sherbrooke. 

Pour entrer C luniversité, ii faut normalement on diplOme dCtudes secondaires et 
avoir obtenu en certaines matiCres des notes suffisantes. Cependant, la plupart des 
universitCs acceptent des a6tudiants d'Cge mCn* même sils ne satisfont pas C toutes 
les exigences habituelles. 

Selon Ia province. II faut de trois C quatre annCes d'études pour obtenir un 
haccalauréat génCral en arts ou en sciences. Les candidats aux grades professionnels 
en droit, mCdecine, art dentaire, genie et autres disciplines analogues doivent 
normalement avoir satisfait en tout ou en partie aux conditions requises pour Ic 
baccalauréat. La plupart des universitCs offrent des baccalaurCats génCraux et des 
baccalauréats spCcialisOs; ceux-ci nCcessitent une annCc d'Ctudes de plus avec cours 
supplOrnentaires dans le domaine de spCcialisation choisi. 

Pour We admis C un programme de maltrise, il faut normalement dCtenir Un 
baccalaurCat spCcialisC ou l'équivalent. La plupart des programmes de maitrise 
prCvoient one ou deux annCes d'études supplCmentaires, plus Ia soutenance dune 
these. Pour postuler un doctorat, ii faut avoir une maltrise pertinente abordCe. 

Les frais de scolaritC des universitCs varient C l'intOrieur des provinces et dune 
province a lautre. A l'Tle-du-Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-
Brunswick, au Québec, en Ontario et en Alberta, ils sont diffCrents pour les Ctudiants 
non canadiens. 

Colleges communautaires 
Pour la formation postsecondaire hors des universitCs, toutes les provinces se sont 

dotCes d'Ctablissements non universitaires publics: colleges régionaux en Colombie-
Britannique, instituts de technologie et autres colleges publics en Alberta: instituts 
d'arts et de sciences appliqués en Saskatchewan: colleges darts appliqués et de 
technologie (CAAT) et colleges de technologie agricole (CTA) en Ontario; colleges 
d'enseignement génCral et professionnel (CF:GEP) au Quebec. Ii existe aussi d'autres 
colleges postsecondaires offrant des cours dans des domaines spécialisCs comme les 
pèches, les technologies marines et les technologies paramedicales. Dans Ia plupart 
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des provinces, les cours de sciences infirmières sont aujourd'hui dispenses 
exclusiv.'ment par les colleges communautaires et non plus par les Ocoles 
liospitalieres comme autrefois. 

Pour Ctre admis dans les colleges communautaires publics ii faut normalement un 
diplome détudes secondaires. mais Ic astatut délCve d'àge mür en ouvre aussi les 
portes. Dc plus, certains établissements offrent des programmes de rattrapage aux 
candidats dont le niveau d'Otudes secondaires ne suffit pas. 

En 1980-81, ii existait au Canada 195 colleges dont: 31 dans les provinces de 
l'Atlantique. 84 au Québec, 30 en Ontario, 29 dans les provinces des Prairies ci 21 en 
Colombie-Britannique. 

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

normales independantes des réseaux universitaires. Tous ces Ctablissements, sauf Ic 
Teachers' College de Ia NouveILe-cosse, sont devenus des facultCs de l'Cducation des 
universitCs OU (ml etC convertis en Ctablissements offrant des programmes menant a 
des grades en education. Le Teachers' College de La Nouvelle-Ecosse travaille en 
Ct roite collaboration avec les universités de Ia province afin que ses diplômés puissent 
continuer leurs Cludes en vue d'ohtenir un grade. 

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

l'autre, et souvent a l'intérieur dune méme province. Diverses Ccoles secondaires 
offrent des programmes de formation professionnelle et technique mais cette 
formation peut s'acquCrir aussi dans les écoles de métiers et les Ccoles commerciales 
publiques et privées, les divisions commerciales des colleges communautaires et 
dItablissements assimilCs. Des cours de mCtiers Se donnent aussi dans Ic cadre de 
program mes d'apprvnt issage et de format ion dans I 'indust ne. 
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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 universitCs 
offrent aux adultes de nombreux cours dans le cadre de programmes a temps partiel 
en vue du développement personnel ou de l'obtention dun grade. Dautres 
programmes sont dispenses par des associations professionnelles, des organisations 
communautaires, des églises, des bibliothèques publiques, des ministéres, des 
entreprises et des industries. II existe Cgalement des cours par correspondance. 

Principaux faits statistiques 
En 1980-81. l'Cducation Ctait I'activitC principale de 6,084.000 Canadiens, suit 

environ 25% de Ia population totale. Sur ce nombre, 334,000 Ctaient des enseignants a 
temps plein et 5,750000 des Ctudiants a temps p1cm, dans 15,900 établissemcnts 
d'enseignement. Les depenses au chapitre de l'enseignement pour 1980-81 ont atteint 
$22.7 milliards ou 7.8% du produit national brut. 

La dénatalité et Ic ralentissement de limmigration ont provoquC une baisse des 
effectifs dans les ecoles primaires et secondaires qui sans doute persistera dans les 
années 80. Cette tendance aura hientôt des repercussions au niveau postsecondaire. 

Les effectifs au primaire-secondaire sCtablissaient a 5.100.000 en 1980-81, soit un 
recul de 2% sur 1979-80 et de 14% par rapport au sommet de 5,900.000 atteint en 1970-71. 
Au primaire les effectifs ont diminué de 19%, passant de 3,844,000 en 1968 a 3.100.000 
en 1980. Cette tendance a Ia baisse, qui se poursuivra, prévoit-on, jusqu'au milieu des 
années 1980, devrait ensuite se stabiliser pour plusieurs annCes. L'evolution des 
effectifs du secondaire ressemble a celle des effectifs du primaire, mais présente un 
decalage de sept ou hull ans. Au secondaire, le recul va probablement continuer 
jusqu'au debut des années 1990. 

En 1980-81, les effectifs a temps plein au postsecondaire s'établissaient a 643.400. 
soit une augmentation de 3% sur 1979-80. Les Ctudiants des universités formaient 590% 
du total, mais ces 10 dernières années Ic taux d'augnientatiun de cette categoric a etC 
inférleur a celui des colleges communautaires, dont l'effectif a temps p1cm s'est accru 
de 571% passant de 166,100 en 1970-71 a 260,800 en 1980-81. SimultanCment, les effectifs 
des universitCs sont passes de 309,500 382,600 (+24%). 

En 1980,293,000 Clèves ont recu un diplOme d'Ctudes secondaires, soit une hausse de 
1% sur 1979. Environ 55% des diplOmés du secondaire s'inscrivent d'habitude dans des 
établissements postsecondaires. 

En 1980, les universitCs ont conféré 86,200 baccalauréats et premiers grades 
professionnels. 12,400 maitrises et 1.700 doctorats acquis. En outre, les colleges 
communautaires ont décerné 64,500 diplômes. 

Les dépenses d'enseignement de Ia maternelle aux etudes supCrieures ont atteint 
$22.9 milliards en 1980-81 et, selon les estimations provisoires, dIes totaliseraient 
environ $25.9 milliards en 1981-82. Sur le total de 1980-81. Ic primaire-secondaire a 
absorhé a peu près $15.3 milliards; les universités. $4.4 milliards; les colleges 
communautaires, $1.8 milliard, et Ia formation professionnelle, $1.3 milliard. 

Les dépenses par habitant au titre de l'éducation ont grimpé de $315 qu'elles Ctaient 
en 1969 a $953 en 1980, et par personne active, de $808 A $1,981. Néanmoins, d'autres 
indicateurs révélent qu'iI se produit one baisse relative des dépenses d'Cducation. En 
1970, année oü les effectifs a temps plein atteignaient on sommet, le cocit de 
I'enseignement équivalait a 9.0% du PNB et représentait 22% des dépenses publiques, 
soit une proportion plus élevCe que pour tout autre grand secteur. En 1980, les 
dépenses d'Cducation ne représentaient plus que 7.8% du PNB, et Ic bien-être social 
absorhait Ia plus grande proportion des ressources de l'Etat. 
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71. 

Science et Technologie 
Tout comnie ins Etats-t Jnis. La France ci In Japon. In Canada accorde, (Ic1)uis on 

certain nornbre d'années, une priorite croissante au soutien financier des sciences et 
de La technologie. A partir de 1979, ses dépenses en recherche et développement se 
sont accrues au rythme annuel moyen de 1951. environ, soit plus qua tout autre 
moment depuis le milieu de La décennie 60. 

En 1981, Ins dépenses brutes du Canada au titre de Ia R-D s'élevaient a qunique $3.7 
milliards, c'est-ã-dire 1.13% du produit national brut (PNB). Ce chiffre marque un net 
progres sur Les dernières années, mais il est encore faibie compare a celui des autres 
pays de I'Organisation pour La cooperation et le developpement Cconomiques 
(OCDE). L'intensification de Ia R-D demeure une priorit( nationale, et le Canada se 
rapproche peu a peu de son objectif consistant a porter le ratio entre les dCpenses 
brutes de R-D et In PNB a 1.5%. Pour atteindre ce but il lul faudra toutefois continuer 
d'accroitre les dOpenses et les effectifs dans le domaine scientifique, et lindtistrie 
demeurera Le principal artisan de cette expansion. 

En 1979, environ 22.000 scientifiques et ingénieurs effectuaient de Ia R-D dans Ins 
services de L'Etat, dans Ins entreprises et dans les universitCs, en gros. Ins entreprises 
occupaient Ia moitiC de ce personnel, dont Ic reste était assez également partagC entre 
le secteur public et les universités. 
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Politique scientifique 
L'OCDE affirrnait en 1963, dans une do ses publications, qu'un pays a besoin dune 

politiquo glohale ot cohérente sil veut encourager et stimuler Ia science, car ii existe 
plus do possibilités de faire avancer Ia science et Ia technologie quil n'y a de 
ressources pour les exploiter. Les pouvoirs publics, qui sont constamment sollicités 
par lindustrie, los universités, los organismes scientifiques, les hommes do science, les 
étudiants et les organisations scientifiques internationales, ainsi que par les utili-
sateurs de la science au sein même des divers ministéres et organismes publics, ont 
besoin d'être guides dans Ia repartition de leurs fonds et (Ic leur personnel spCcialisé. 
Lobjet d'une politique scientifique nationale est précisément de servir de guide 

Ministère d'Etat chargé des Sciences et de Ia Technologie 
Créé en 1971, Ic ministère d'Etat chargé des Sciences et do la Technologie, 

encourage Ic développement et lutilisation des sciences ot de Ia technologie a l'appui 
des objectifs nationaux par l'élaboration et Ia formulation do politiques pertinentes. 
Le Canada a besoin do politiques scientifiquos pour so doter do tous les moyens 
nCcessaires. Les subventions a Ia recherche octroyCes par le Conseil de rochorches en 
sciences naturelles et en genie, Ic Conseil do recherches médicales et Ic Consoil de 
recherches en sciences humainos reflètent une politique scientifique qui vise crCer 
et a maintenir une activitC de recherche a l'Cchelle nationale. 

II faut egalement des politiques rCgissant l'utilisation des outils scientifiques afin 
daidor Ic Canada a atteindre dos huts non scientifiques. La presence do laboratoires 
do recherche dans les ministères a base scientifique (Energio. Mines et Ressources, 
Sante ot Bien-être, Agriculture et Environnement) ainsi que la politique d'impartition 
dCcoule de cette nécessité. 

Lintégration des sciences dans I'etablissement des politiques gouvernementales est 
une innovation et constitue Ic troisième élCment de Ia politique scientifique. Pour en 
arriver a insCrer les sciences dans ses orientations, Ic gouvernement du Canada 
recruto des spécialistes des sciences naturelles et sociales en vue de les affecter 
comme fonctionnaires a l'Clahoration des politiques désirCes, 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 los prohlèmes a rCsoudre et les occasions a saisir dans le domaine do la science et 
do Ia technologie. Une fois connus, les rCsultats de ses recherches dans les secteurs 
des do Ia politique du Canada en matière de sciences et do technologie sont 
communiqués aux technocrates, a l'industrie, aux responsables de I'enseignement, et, 
de plus en pius, au grand public par la voie des medias. Le Conseil comprend 30 
personnalites éminentes—pour la plupart des industriels ou des savants—nommés 
par dCcret du conseil, qui se réunissent quatre fois Ian afin de planifier, evaluer et 
approuver I'essentiel du programme du Conseil, dont l'exCcution relève (l'un 
personnel en poste a Ottawa. Jusqu'ici le Conseil a publié 33 exposés de priricipes, y 
compris ses plus récontes prises do position concernant I'impact de Ia microtechno-
logie sur Ia sociCté et la contribution scientifique et technologique que Ic Canada 
pourrait fournir en vue de l'approvisionnement alimentaire du Tiers Monde. Ses 
etudes de fond s'élèvent au nombre de 47, dont des communications récentes touchant 
le role du Canada dans l'activité scientifique internationale et l'aide alimentaire, plus 



- ..: 
I 

des expos(s sur los besoins do l'industrie manufacturière canadienne. BientOt. le 
Conseil publiera des etudes importantes sur les systérnes de transport canadiens et los 
liens entre la science et le processus judiciaire; en outre, ii poursuit des travaux sur la 
politique industrielle, Ia biotechnologie et l'enseignement des sciences. On pout se 
procurer un catalogue des textes du Conseil en s'adressant a son bureau de 
publications, 100, rue Metcalfe, Ottawa, KIP 5M1. 

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

humaines devaient atteindre $2.9 milliards en 1982-83, en hausse de 13% sur l'annCe 
précedente. Los sciences humaines ont absorbé prés do 20% do cette somme, et les 
sciences naturelles le reste. I.e Conseil national de recherches (CNR) et le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en genie sont intervenus pour Ia plus large part, 
soil 201/6 du budget fédCral affecté aux sciences, suivis d'nergie, Mines et Ressources 
et Environnement (9% chacun). 

Environ 39% do c*'s montants devaient We dépensés extra-muros, soil $483 millions 
dans I'industrie et $441 millions dans les universités. Ces dépenses représentent des 
augmentations respectives do 15.8% et 13.0% par rapport a 1981-82. 

Science et technologie dans l'industrie canadienne 
II s'est produit une forte augmentation des depenses en R-D dans l'industrie 

canadienne. De 1979 a 1981, ces dépenses se sont accrues a La cadence annuelle 
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moyenne de 24%. Sa part des dépenses totales de R-D a aussi augmenté (de 32.4% en 
1971 a 41.6% en 1981), de même que sa part du pourcentage de R-D exécutée au Canada 
(de 41.4% en 1971 a 51.1% en 1981). Malgré ces progres, les efforts de l'industrie 
canadienne en R-D n'équivalent pas encore ceux des autres grands pays industriels. 
l)ans Ia plupart de ces pays. le secteur des entreprises absorbe entre 40 et 50% des 
fonds de R-D et execute entre 50 et 65% des travaux. 

Les gouvernements fédCral et provinciaux soot d'avis que, si l'industrie canadienne 
veut contribuer comme il se doit a La croissance économique et exploiter les 
possibilités offertes dans les nombreux domaines nouveaux ouverts par la science, 
son aptitude a innover grace a Ia recherche et au développement dolt étre élargie et 
;onsolidée. Vu cette nécessité, us se sont engages a collahorer beaucoup plus 
etroitement en matière de politique scientifique et technologique, surtout afin de 
promouvoir la R-D industrielle en fonction des ob;ectifs rCgionaux et nationaux. 

La reponse aux incitations fiscales instaurées par l'Etat en 1978 a Cté trés favorable. 
()utre le degrèvement de 100% prévu au titre des depenses courantes et des 
immobilisations en R-D, les entreprises peuvent déduire dans le calcul de leur impôt 
50% de l'accroissement de leurs depenses en R-D sur une periode de trois ans. Elles 
henéficient egalement d'un credit dimpOt a l'investissement dans Ia R-D, qui vane de 
10 1% a 20% selon Ic lieu d'irnplantation. En impOts sacrifiés, ces incitations fiscales 
représentent environ $100 millions. Bien quil n'ait pas adopté de nouveaux 
programmes d'encouragement le fédéral a amélioré ceux déjà en vigueur eta fourni un 
appui special notamment au microelectronique Ct a la recherche spatiale. 

Recherche universitaire 
L'aide féderale a l'activité scientifique dans les universitCs canadiennes devait 

selever a $441 millions pour l'annOe financière terminée le 31 mars 1983. Sur ce total, 
lactivitC rattachCe aux sciences figurait pour $48 millions et Ic financement de La 
recherche et du dCveloppement dans les universités pour $394 millions, soit une 
augmentation de 13% sur 1981-82. En tout, $351 millions ont été affectés aux sciences 
iiaturelles et $42 millions aux sciences humaines. L'aide fCdCrale versCe aux 
iiniversités a des fins dactivités scientifiques connexes s'établissait a $28 millions 
pour les sciences naturelles et a $19 millions pour les sciences humaines. 

Pour 1982-83, les trois Conseils qui sotitiennent Ia recherche universitaire, suit Ic 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en genie, le Conseil de recherches 
mCdicales et le Conseil de recherches en sciences humaines, comptent distribuer 89% 
des subventions fédérales prévues au titre de La recherche universitaire. Le reste, $40 
millions. devant Ctre distribué par dautres ministCres et organismes fédéraux. Afin de 
iOpondre a Fintention du gouvernement d'accroitre le soutien de Ia recherche 
tiniversitaire, les trois Conseils en cause ont établi des plans quinquennaux et, depuis 
I rois ans, le gouvernement propose de fortes augmentations de leurs budgets dans son 
expose budgetaire au Parlement. En 1982-83, Ic budget du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en genie s'est chiffré a $277 millions: celui du Conseil de 
recherches médicales a $113 millions et celui du Conseil de recherches en sciences 
humaines a $58 millions, soit pour les trois années considérCes une augmentation 
globale de 74.8% sur 1979-80. 

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

ridependant créC par le Parlement en vue de promouvoir les recherches scientifiques 
it techniques propres a fivorisir Ic (Ievfloppern'nt dii CaiiaIi. Ti's ;itivit(s di 
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Conseil portent sur. Ia recherche fondamentale et exploratrice en sciences naturelles; 
I'étude do problémes d'intérêt national permanent tels quo lénergie, l'alimentation, 
los transports. Ic htiment et Ia construction en general: Ia recherche destinée a 
soutenir I innovation et lexpansion dans l'industrie: Ia recherche axCc sur le soutien 
technologique de certains objectifs sociaux: I'amenagement ci Ia gestion de grandes 
instaIlitions nationales; enfin. Ia recherche ci les services indispensables en matiCre 
de normalisation. Le Conseil exerce ces activitCs dans le cadre do programmes 
dorigine interne et d'origine externe (demandes de l'industrie) qu'il execute dans ses 
propres Ctahlissements; en outre, ii passe des contrats dimpartitiun de recherches 
avec l'industrie ct les universités; ii fournit de laide financière aux laboratoires do 
recherches indusi rielles et assure un service d'information technique a l'industrie 
canadienne. Linstitut canadien de l'information scientifique ci technique joue un role 
cli dans Ia facilitation do l'emploi des donnCes scientifiques et techniques par les 
pouvoirs publics et Ia l)opulation en gCnCral. 

Dans le domaine CnorgCtique, Ic Canada a pour tãche do coordonner toutes los 
activités fCdCrales touchant les energies renouvelables: solaire, Colienne, biomassi-
quo, hvdraulique et gCothermique. Dc plus, il est chargé de metire en auvre des 
programmes de recherche sur I'économie de l'énergie dans les bâtiments. stir Ia 
conversion ci l'emmagasinage de l'Cncrgie. sur Ia creation do pompes a chaleur 
uéconergi(ues ci sur les aspects fondamentaux de Ia fusion nuclCaire: ii est 
responsable aussi dun certain nombre de sous-programmes. 

Le premier vol du bras canadien a bord du vChicule orbital Columbia de la NASA 8 
marquC une Ciapo importante du programme spatial du CNR. Le dispositif canadien 
do $100 millions constitue l'apport du Canada au programme do Ia navette spatiale des 
Etats-tJnis. En contrepartie, le Canada obliendra une part spCciale dans los futures 
charges utiles do Ia navetie: Ia NASA a par ailleurs signC avec Spur Aerospace Ltd, le 
fabricant (lu bras canadien, tin contrat pour Ia fabrication do trois autres bras. 

Act ivité scient ifique 

Recherche agricole et alimentaire 
Plus do 50% dclii recherche agricole au Canada est encore exécutée par Agriculture 

Canada, qui emploie quelque 900 scientifiques dans presque 50 Ctablissements 
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répartis dans tout Ic pays. Les départements d'agriculture des universités constituent 
le deuxième grand groupe de recherche. Le secteur privé participe de plus en plus a Ia 
recherche agricole par le biais des contrats et des programmes fédéraux 
d'encouragement, tandis que les miriistéres provinciaux financent une part 
grandissante de cette recherche ou se dotent eux-mêmes de moyens de recherche. 

C'est sur les grands secteurs traditionnels, soit la culture et l'elevage, y  compris leur 
protection et les sols, que porte swtout Ia recherche, rnais on sintéresse de plus en 
plus au conditionnement des aliments et a Ia consUmmation d'énergie. En outre, Ies 
scientifiques font des recherches sur La protection de l'environnement, souvent de 
concert avec dautres organismes provinciaux, fédOraux et internationaux. 

La recherche en phytogenetique est très active. Chaque année d'autres variétOs sont 
choisies pour les avantages qu'elles offrent: rendement supérieur, meilleure qualite. 
résistance accrue a la maladie et aux insectes, et croissance plus rapide. En 1980-81, 
trois nouvelles variétés de blé dur roux de printemps ont été homologuées: Le 
Katepwa, adapte au secteur est des Prairies, qui résiste plus a La rouille que Ic 
Neepawa et se prête mieux au hattage: le Leader, tin cultivar qui allie poUr Ia premiere 
fois La résistance a Ia mouche a scie et a L'humidité au moment des rCcoltes (en outre, il 
convient mieux aux marches extCrieurs); le Columbus, qui rOsiste bien a Ia 
germination et aux intempéries lors des récoltes. Le Gordon, nouvelle variCté de ble 
d'hiver, offre un rendement de 7% supérieur a celui des cultivars standard. 

Le coiza est la principale culture oleagineuse du Canada et les variCtCs de type 
Canola y sont les plus rCpandues. line nouvelle variété de Canola a graine jaune, le 

Sun (iztjniiniljS, d'nnnrri1nsnige du gene. mis en service a I.vnita (ATh (ri .iP in Ii 
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Tobin. a été homologué en 1980-81. Le Tobin ressemble all Canola mais présente on 
rendement de 7% supéricur et une teneur en huile de 1% plus élevée. L'Ochre, premier 
cultivar public de moutarde jaune, qui peut être utilisé dans le commerce des 
semences .t des condiments, a aussi été homologué. tJn nouveau cultivar de un 
tardiflure. Ii' McGregor. se  préte bien aux sols noirs do Manitoba et de Ia 
Saskatchewan et aux sols noirs et gris de l'Alberta. La culture (Lu soya htitifa accompli 
on progres important grace a l'homologation du cultivar Maple Amber, hien adapté 
diverses regions du Manitoba, du Canada central et des Maritimes. La qualitC 
supCrieure do Maple Amber se traduit par une teneur protCique trés ClevCe. 

Quant aux fourrages, 12 Ctablissements ont poursuivi des programmes de culture 
expCrimentale et d'évaluation d'herbages et legumes du point de vue de leur 
adaptation i l'environnement canadien ci de leur rendement. Heinrichs, un nouveau 
cultivar de luzei'ne homologuC en 1981 est une planle de pleine terre qui tolere Ia 
sécheresse et offre tin rendement de 10% supérieur a celui du Rambler. 

L'autre principale activité de recherche sur les cultures vise Ia protection contre les 
insectes, les maladies ci les mauvaises herbes. Les pesticides chimiques soft lun (leS 
principaux moyens de protCger les plantes, mais les scientifiques oft rCduit Ic nombre 
de pulvérisations nCcessaires en determinant les périodes oU le produit est le plus 
efficace. On a aussi mis all point des méthodes biologiques qui font appel a 
l'utilisation dinsectes pour lutter contre dautres insectes et les mauvaises herbes, 
ainsi qu'aux pheromones et a Ia stérilisation des males pour empêcher Ia 
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reproduction. L'intégration des moyens chimiques itt biologiques abaisse les touts et 
les risques inhérents a La pollution. De plus, les spécialistes ont mis au point des 
pulvérisateurs qui réduisent Ia dispersion du produit et permettent une application 
plus efficace. 

En 1980-81 les recherches visant a améliorer le conditionnement des aliments ont 
porte sur les produits céréaliers et laitiers, les viandes, les fruits et les legumes. On a 
conçu one methode de concassage do grain davoine; on a aussi obtenu de nouveaux 
prodtiits a partirde viandes reconstituCes, et on a dOveloppé on procédé pour prCvenir 
Ia separation des granules d'amidon lors de Ia dessiccation des pommes de terre, afin 
de satisfaire aux exigences du marchC extCrieur. 

A Winnipeg. le Laboratoire de recherche do Conseil canadien des grains Cvalue et 
contrOle La qualité des cCreales et des oléagineux produits et vendus au Canada, et 
effectue des recherches sur la qualitC des grains. 

En élevage, Agriculture Canada effectue Ia plus grande part des experiences de 
croisement des moutons, porcs, volailles et bovins. I.e ministère fait aussi des etudes 
sur l'alimentation et La gestion du bCtail pour améliorer Ia production unitaire de 
viande, de lait ou d'ceufs et accroItre ainsi Ia rentabilitC des exploitations. 

L'interdépendance entre l'alimentation de l'animal et Ia qualité des produits qu'on 
en tire font aussi lobjet de recherches particulieres. Legocit. le rapport muscie-graisse 
des viandes, Ia résistance des coquilles des ceufs, Ia dorée de conservation des 
produits conditionnés et les effets du conditionnement sont pris en compte dans des 
travaux continus de recherche qui permettent daugmenter l'acceptabilité des 
produits animaux auprès du consommateur. 

On recourt egalement a la recherche sur Ia physiologie de La reproduction pour 
amCliorer La productivite des elevages: diverses possibilités de découverte ont etC 
cernCes et les chercheurs accomplissent des progrès en ce qul touche les facteurs 
physiologiques et environnementaux qui influent sur Ia reproduction du bétail. 
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I)es recherches sur les maladies des animaux sont effectuCes par Ia Division de Ia 
pathologic vétCrinaire de Ia Direction gCnCrale de Ia production et de linspection 
dAgriculture Canada, avec lappui des scientifiques des trois colleges canadiens de 
sciences vCtCrinaires. Ces recherches visent a amCliorer les techniques actuelles ou a 
mettre au point de nouvelles mCthodes de diagnostic rapide et précis des maladies 
anirnales (indigCnes ou Ctrangères) et pour determiner Ia salubrité et Ia qualitC des 
viandes et de leurs produits. Entre autres, des etudes se poursuivent en vue détablir 
des méthodes d'analyses plus prCcises pour diagnostiquer Ia paratuberculose et Ia 
brucellose chez les bovins, Ia fiCvre catarrhale maligne chez les bovins ci les moutons, 
Ia presence de métaux lourds dans les tissus des hovins, porcs et volailles, ainsi que 
des mCthodes pour rCduire l'incidence de Ia salmonelle aviaire et Ia contamination 
des carcasses de volaille. 

La recherche sur les sols comprend des travaux de base sur les caracteristiques 
physiques des sols et les methodes d'enraiement de leur degradation. Les etudes sur 
les aptitudes des sols prennent de plus en plus dimportance par suite de lexpansion 
urbaine, qui s'approprie les meilleures terres agricoles, et de Ia menace dune famine 
mondiale. Le ministére a conçu des mCthodes devaluation du sol qui utilisent des 
techniques informatiques pour determiner Ia valeur relative de différentes Ctendues 
de terre en prevision d'objectifs nationaux secondaires de production. 

Lassainissement du milieu constitue un nouvel objectif de Ia recherche agricole. 
Les scientifiques surveillent les coors d'eau ci les lacs afin de dCpistertoute pollution 
causCe par les fertilisants, les dCchets animaux et les pesticides chimiques. Ils 
analysent soigneusement les prod u its alimentaires pour s'assurer quils sont exempts 
de résidus chimiques. Le perfectionnement de Ia méthodologie analytique 
indispensable a ces contrCles se poursuit sans cesse. 

Les recherches en Cconomie de I'agriculture visent a cerner les problèmes 
économiques du secteur et a faciliter lélaboration de programmes et politiques 

to pwduction do vuIaifl ot dou(s a atteintcosdemi6m unn6m an hout degre de spécialisotion surtout en ce qut 
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susceptibles de les résoudre. On effectue aussi des etudes sur l'utilisation des 
ressources pouvant servir a Ia gestion des fermes, de méme que sur le revenu agricole. 
Ia structure des marches et La productivitC agricole pour evaluer leffet de facteurs 
évolutifs tels les prix, La dynamique do commerce et Ia technologie sur lagricullure et 
l'économie. Des modèles économiques servent a Cvaluer certains programmes visant 
les cCréIes, les olCagineux, les hovins, les porcs et les produits laitiers. En outre, on a 
étahli des modèles de planification de Ia gestion des exploitations adaptes a toutes les 
regions et types de fermes du Canada. 

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

judicieuse et avisCe do la faune, de I'eau et des terres du Canada, et met de l'avant le 
putentwl économique de Ia gestion et de la valorisatiun des ressources renouvelahies. 
Le Service so compose de trois directions generates décenti'alisées au niveau regional: 
Eaux intCrieures. Faune et Terres. Une autre direction génCrale, Elaboration des 
politiques et des programmes, est responsable do Ia planification et de lélaboration de 
politiques pour tout Ic Service; efle gère Cgalement plusieurs programmes nationaux 
auxquels participent plus d'un des secteurs opCrationnels. Le SCE prend largement 
part i Ia recherche et a Ia surveillance relatives aux substances toxiques, élahore des 
plans daménagement des zones côtières avec les provinces, fournit des renseigne-
ments de base sur les grandes installations energétiques et sur los effets des 
précipitations acides sur les environnements aquatiques et terrestres et Ia faune. 

Chomp de pommes de terre ej IUe.cIu-Prince-douard. Les proViuees 
Mariti,ncs soot to principule region de culture dii Ce legume. 
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Le Service conadien des forêts (SCForèts) administre des programmes de gestion et 
de conservation des ressources forestières et joue Ic role de leader hdéral en matire 
de foresterie. En plus de ladministration centrale. oü on soccupe surtout de 
politiques et déconomie. Ic Service compte deux instituts nationaux ci six centres de 
recherche adaptés aux diverses possibilites régionales ci axes sur les objectifs 
nationaux. Los principales recherches du SCForèts portent sur Ia régénération. y 
Compris Ia reproduction des arbres, Ia compilation et l'analyse de donnCes forestiCres 
nationales, Ia lutte contre Ia tordeuse des hourgeons de lépinette, diverses techniques 
visant ii tirer de lenergie de La biumasse forestiCre, les substances toxiques, en 
particulier les insecticides chimiques, le transport a distance de poltuants 
atmosphCriques et Ia mise au point de mCthodes de lutte biologique contre les 
ravagturs forestiers. Le SCForèts insiste sur Fapplication des resultats do Ia recherche 
et sintvresse heawoup aux effets sur lenvironnement des pratiques dexploitation 
forestiere. II poursuit en outre des programmes avec Emploi et Immigration, 
Expansion Cconomique rCgionale et diffCrents organismes provinciaux en vue 
d'Ctablir des pratiqiies de gest ion intensive des foréts. 

Le Service canadien do Ia foune (SCFaune) administre des programmes de portCe 
nationale et internationale do gestion ci de protection des oiseaux migrateurs et do 
leurs habitats, Lintensification des activitCs éc000miques qui menacent los habitats, 
et l'intCrêt grandissant dii public pour Ia faune posent des dCfis a lexercice des 
responsabilitvs fCdCrales (:oncornant ces oiseaux. Le SCFaune surveille ci rCglimente 
La chasse aux oiseaux aquatiques en sol canadien ci soccupe de Ia conservation des 
populations d'oiseaux non considérCes comme agibier., tels les oiseaux de mer, les 
oiseaux de rivage ci les oiseaux chanteurs. Ses programmes récents comprennent: 
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efforts accrus de recherche sur les oiseaux de mer des côtes de l'Atlantique et du 
Pacifique; etudes sur les oiseaux de rivage, en collaboration avec des pays de 
I'AmCrique latine; inventaires et recherche concernant le grand heron et le cormorafl a 
aigrettes du Québec; etudes de l'impact des pluies acides sur Ia faune de lEst canadien 
et elaboration dun plan national de gestion des oiseaux aquatiques. Afin de proteger 
les habitats des oiseaux migrateurs. Ic SCFaune a établi a travers le Canada 39 
reserves nationales tie faune et 82 sanctuaires d'oiseaux migrateurs, Ct it projette d'en 
cr&er d'autres. 

Dc plus. le SCFaune execute des recherches sur d'autres animaux sauvages 
d'intérêt national; il s'emploie aussi a preserver les habitats essentiels et assiste les 
provinces et les Territoires dans leurs efforts de conservation de Ia faune. Ses travaux 
portent notamment sur l'identification et la protection des espéces rares et menacées; 
sur Ic commerce international des espCces en danger; sur la faune des terres fCdCrales 
(parcs nationaux), de méme que sur Ia sante des animaux sauvages, y  compris leur 
vulnCrahilitC aux substances toxiques. Parmi les projets récents do Service 
mentionnons: Ic rétablissement du faucon pClerin dans lEst canadien; l'examen des 
effets de certaines pratiques de gestion forestiérc stir la faune; létude de Ia 
cohabitation du loup et du bison dans les parcs nationaux de l'Oucst canadien; Ia 
reconstitution du peupiement de grues blanches d'Amerique, et certaines recherches 
con jointes sur les troupeaux de caribou dans Ic Nord, accompagnées de négociations 
en vue d'accords sur Ia gestion de ce cervidC. 

I.e SCFaune exploite cinq centres d'interprétation faunique au Canada, oü les 
visiteurs peuvent observer de prCs Ia faune et son environnement. 

Le programme de recherche de Ia Direction génerule des eaux intCrieures (DGEI) est 
surtout exécutC par l'Institut national de recherche sur les eaux a Burlington (Ont.). et 
par 1'Institut national de recherche en hydrologic dans la region de Ia capitale 
nationale. De petits groupes de recherche travaillent également a Winnipeg, Calgary 
et Vancouver. 

La recherche sur Ia qualite de I'eau sect de base a l'Ctahlissement des objectifs a cet 
egard et permet de fixer des mesures pour Ia gestion du milieu aquatique au Canada. 
Les projets portent entre autres soc Ic mouvement des contaminants toxiques, les 
changements Ccoiogiques dCcoulant de l'activitC humaine (par exemple, les pluies 
acides), Ia comprehension des mCcanismes a l'origine de ces changements. et  Ic role 
des sediments dans Ic contrOle de Ia qualitC de l'eau. 

La recherche quantitative a pour objet d'aider a rCsoudre des problCmes pratiques 
de gestion de l'eau qui exigent une comprehension et one quantification des processus 
concernant l'hydrologie des eaux de surface, des neiges et des glaces, le transport des 
sediments, et I'hydrogCologie. 

La DGEI a crCé des modéles de prediction de l'ecoulement qui peuvent Ctre 
manipulCs en vue d'expCriences sur divers processus hydrologiques comme 
l'Cvapotranspiration, Ia fonte des neiges et des glaciers, l'humidité do sol et Ia 
mCcanique du mouveinent des eaux souterraines. Ses recherches actuelles portent sur 
l'hydrologie des environnements du Nord et les effets de lactivitC humaine comme la 
construction de pipelines et de routes. le rOle des glaciers en tacit que reservoirs 
naturels et variables d'eau, et les processus hydrogéologiques qui déterminent Ic 
mouvement des contaminants souterrains provenant, par exemple, des remblais, des 
sels routiers et des dCchets radioactifs. 

La Direction générale des terres (DGT) est le principal conseiller du gouvernement 
fédCral en matière de politique d'utilisation des terres. A cette fin. die Ctudie tous les 
problèmes touchant Ic patrimoine foncier. Elle Cvalue aussi limpact des programmes 
fédCraux sur l'utiiisation des terres, y compris les effets des politiques, des 
programmes de planification et des reglements en vigucur. Dc plus, cite reprCsente 
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Environnement Canada au comitC consultatifdu Conseil du TrCsor sur Ia gestion des 
terres fédCrales. 

La DGT effectue des recherches concernant les caractCristiques Ccologiques ci le 
potentiel des terres, de même que les utilisations effectives de cette ressource. Ses 
travaux comprennent linventaire des terres du Canada, lClaboration dune banque 
(IC donnees nationales sur les Ccosystémes régionaux, ainsi que Ia gesion do 
programme canadien de surveillance de l'emploi des terres et du programme 
dinfurmation cartographique sur lutilisat ion des terres nordiques. 

La DGT examine aussi les grands problémes nationaux ci régionaux concernant les 
terres. afin de renseigner le public et les dCcideurs sur les causes de ces problèmes. sur 
leur importance pour Ia nation ci sur les moyens de les rOsoudre. Elle procéde en outre 
a des analyses touchant les pertes de terres agricoles. Ia preservation des terres de 
premier choix et Ic role du fCdCral en cc qui regarde les problemes d'utilisation des 
terres ci leursoluijun. l.a DGT contribue également ii Ia planification des terres dans Ic 
cadre du prucessus fCdCral dexamen ci devaluation de lenvironnement, et cite 
assiste les organismes charges de résoudre certains problémes relatifs aux terres. 

La DGT tient a jour une hanque automatisée de donnCcs, sur les terres du Canada, 
qui enregistre, traite et fournit des donnCes d'ordre social, economique ci Ccolugique 
sur les terres, a léchelle nationale, provinciale, rCgionale et municipale. 

Le Service de I'environnement atmospherique (SEA) soccupe suriout de 
meteorologic, science des phénomCnes atmosphériques. II fuurnit un service national 
de mCiCorologie ci de climatolugic ii lintentiun du public ci duiilisateurs particuliers. 
En outre, ii Ctablit des previsions glaciologiques pour aider Ia navigation dans les eaux 
intCrieures, les eaux cOtières et larchipel arctique. II effectue aussi des recherches sur 
Ia mCtéorologie, Ia climatologie, les effets des polluants aimosphCriques ci Ic design 
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dinstruments. Le SEA compte 68 bureaux metéorologiques et de nombreux petits 
postes de service a travers le Canada. 

Les tendances et les variations climatiques peuvent avoir de graves repercussions 
sur la production agricole et énergCtique, sur les ressources en eau et sur dautres 
aspects ecologiques d'importance pour los Canadiens. Le SEA a entrepris d'Claborer 
un programme climatologique canadien en vue d'accClèrer Ia production des 
previsions climatiques et Ia diffusion do l'information sur les consequences de 
l'augmentation de Ia teneur en anhydride carhonique dans l'atmosphCre. II s'efforce 
aussi d'améliorer los mCthodes do diffusion de I'inforrnation et des donnOes 
climatiques, les mCthodes d'adaptation do ces donnCes aux bosoms do l'agriculture, 
(10 I'industrie et du transport. 

La recherche porte surtout sur les polluants atmosphériques susceptibles de nuire a 
Ia sante de Ihomme, des animaux et des plantes. Los propriCtCs chimiques ci 
dispersives des substances toxiques contenues dans Ia basse atmosphere, prCs du sol, 
sont actuellement clod iees par Ic SEA, de mCme que d'autres élémcnts, comme les 
fiCons, qui oft des incidences sur Ia stratosphere, en particulier sur Ia couche d'ozone. 
I.e Service exerce une surveillance continue des composantes majeures de Ia 
stratosphere ciii dresse des modèles du comportoment stratospherique. Ces modèles 
itidiquent déjà que les effets Cventuels de Ia pollution ne sont pas it negliger. 

l.a misc au point dun système global do predictions environnementales a I'appui do 
nimbreuses activités dans I'Arc.tique, notamment des forages péirolicrs dans Ia mer 
du E3eaufort ci les zones côtières se poursuit. Do nouvolles techniques dassimilation 
des donnCes et de prediction numCrique soft mises en application, ci dautres sont en 
vole d'élaboration au Centre canadien do metCorologie. Grace a des mCthodes 
perfectionnées do traitement automatique des donnCes fournies par satellite, Ic SEA 
obtieni des photographies des systémes metéorologiques de trés haute qualité, 
piutilisent les principaux centres de métCorologie du Canada. 

I Tn important programme du ministère vise a Ctablir les causes et les effets des 
pro :ipiiations acidiques dans PEst du Canada; d'apres certaines etudes, l'emploi do 
:umbustibles fossiles est l'une des principales sources de pollution. On en Cvalue 

donc les repercussions possibles sur l'écosystéme des lacs et des forêis du Canada. 
l)os négociations so poursuivent avec los Etats-Unis en vue dune attenuation du 
pmblème des precipitations acidiques. 

I.e Service de Ia protection de I'environnemeni (SPE) s'occupe do Ia lutte contre Ia 
pollution de Pair ci de leau; do Ia gestion des produits chimiques toxiques; des 
suhstances contaminanies. des Cco-urgonces et do La gestion des déchets, ainsi quo de 
l'Claboration des politiques, do Ia planification et de I'évaluation des activitCs dans 
son secteur. Ii assure aussi Ia liaison avec l'industrie, sos homologues provinciaux 01 Ic 
piililic pour toutes los questions de protection do l'environnement. 

l.a Direction gCnérale do Ia Iutte contre Ia pollution des eaux préconise et applique 
Is programmes qui ont pour objets do maintenir la qualite de l'eau de manièro 

jiriteger Ia saniC humaine ella vie aquaiiquo, ot do permettre lutilisation maximale 
de cette ressource. A ces fins, dIe s'emploie a limiter Ic déversement des polluants a Ia 
source. Do plus on plus, die orienie ses efforts vers I'analyse dos eaux usées afin d'en 
Iterminer Ia teneur en toxiques et d'appliquer des mesures d'assainissement. 

(Tette Direction se charge notamment do cc qui suit: execution de Ia Loi sur 
Iuiimersion des déchets en mer; application des reglements relatifs a La concentration 
Iii phosphore dans les detergents, que prOvoit Ia Loi sur los ressources en eau du 

(.inada: formation des techniciens d'usine d'épuration, do concert avec Ia FédCration 
p ar la lutte contre La pollution des eaux; lotte antipollution dans les regions cCtiCres, 
p tir Ia protection des rossources halieuiiques dans Ic cadre do Ia Loi surles pêcheries; 
l\lp;nment lnneistriton it trinsferl ii tlirri1ns lins I; limes qni liii 
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uratIo2i des eiti x usees ci lelinunatuin de boucs. 
En vertu de Ia I,oi stir les pècheries, Ia Direction sattache a mettre au point des 

inthodes de traitement des eaux usées adaptees aux besoins locaux. Le Centre 
technique des eaux usies, a Burlington (Ont.), joue un role clef dans Ia conception et 
Hmtlioration des mithodes dépuration ties caux usées, dans Ic développement de 
techniques et d'équipements canadiens nouveaux et dans l'adaptation au Canada de 
techniques eprouvees it létranger. 

La 1)irection gánérale de I'assainissement de lair est responsable, pour l'ensemhle 
lu pays. de Ia gestion de l'airen tant que ressource, eta pour mission d'éliminer Ivs 
missions toxiques a Ia source grace aux techniques de contrOle tie Ia pollution 
Itmosphérique. Son programme comporte quatre volets principaux: In transport a 
ilistance des poiltiants atmosphéflques (pluies acides); les produits chimiques 
tuxiques dans l'atmosphère, les oxydants: l'energie ci l'environnement. Elle soccupe 
in particulier de l'application des réglements de Ia Loi sur Ia lutte contre Ia pollution 
,itmospherique; du réseau national tie surveillance de Ia pollution atmosphérique, qui 
lecuellie des données stir Ia qualité de lair dans plus de 150 centres pour fins 
lanalyse, de detection des prohlèmes et devaluation du programme; de Ia 
t(Irrnulation de directives aux industries concernant les niveaux acceptables 
ilemissiuns toxiques en provenance de sources fixes ou de véhicules en mouvement; 
de lnssai des voilures neuves pour verifier si leurs emissions restent dans les limites 
pirniises et de I'essai tie l'essence sans plomb et de l'essence avec plomb pour 
sissliur iiiii ,  Ieur tinetir respe live en plumb est i:oriforme aiix normes prescrites. 
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La Direction générale du contrOle des incidences environnementales administre 
trois programmes nationaux ayant pour objet respectif le contrôle des contaminants, 
les interventions durgence et Ia gestion des déchets. Elle veille aussi au respect des 
mesures de protection de l'environnement dans le cas de tous les programmes mis en 
wuvre ou finances par le gouvernement fédCral, ou relevant de sa competence. 

Le programme du contrôle des contaminants a pour fonction d'évaluer les produits 
chimiques nouveaux ou déjà sur le marché, afin de determiner si leur utilisation 
présente un danger pour l'homme ou lenvironnement. En vertu de La Loi sur les 
contaminants de l'environnement, il peut restreindre ou interdire l'usage d'un produit 
chimique. Entrent aussi dans le cadre de ce programme l'examen des pesticides et des 
programmes de lutte contre les ravageurs, avant leur inscription en vertu de Ia Loi 
sur les produits antiparasitaires du ministère de lAgriculture, ainsi que Ia presta-
tion de conseils au ministére des Transports pour Ia réglementation du transport des 
matières dangereuses. 

Le programme d'intervention d'urgence a pour objet de proposer des mesures pour 
Ia prevention des dCversements dhydrocarbures et d'autres substances dangereuses; 
de prevoir le déroulement des operations en cas d'urgence et de dCvelopper des 
techniques de nettoyage. Le maintien du réseau national d'alerte, qui garantit une 
intervention rapide en cas d'eco-urgence, fait aussi partie de cc programme. 

Dims Ic cadre du programme de gestion des déchets, on s'emploie C établir, avec 
les provinces. I'industrie et le public, un programme national de transport et 
d'élimination des dechets dangereux et non dangereux. On y donne Ia priorité C un 
programme de recuperation des ressources et de l'Cnergie C partir des déchets. 

Le programme de gestion des produits chimiques toxiques vise a prévenir OU a 
diminuer Ic danger que prCsente pour la sante et pour l'environnement Ic dCversement 
des produits chimiques toxiques. On a créé, en juin 1980. un centre de gestion des 
toxiques chimiques pour établir les priorités concernant Ia determination des effets 
des produits chimiques sur l'environnement, l'inventaire de ces produits et les 
recherches qu'ils nécessitent, et pour preparer l'adoption de mesures correctives. 

La Direction genérale de Ia politique, de Ia planification at de I'Cvaluution est 
responsable des analyses socio-économiques, de l'Cvaluation des programmes 
fCdéraux, de Ia planiuication des programmes requis et de lClahoration des politiques 
pertinentes. Elle procede a l'analyse prealable des repercussions socio-économiques 
de toute reglementation importante que le fédCral envisage d'adopter. Elte doit aussi 
s'assurcr que les règlements du SPE profitent vraiment C Ia sociCtC canadienne, 
compte tenu de tous les facteurs Cconomiques et sociatix en cause. L'objectif du 
programme devaluation des activités fCdérales est de promouvoir et de coordonner Ic 
développement et l'adoption de mesures de protection de l'environnement partout oü 
se trouvent des installations fédCrales, et dans des domaines comme Ia prospection et 
l'extraction du pétrole et du gaz au large des côtes, Ic transport maritime, les pipelines, 
les installations linCaires (routes, lignes de transmission, chemins de fer, etc.), les 
mines, les ports et les installations cCtières. Le secteur nuclCaire du programme 
s'occupe des questions concernant lelimination des dCchets radioactifs, et de Ia pré-
paration de documents destinés a des enquêtes et commissions royales; il fournit des 
conseils techniques et scientifiques, et coordonne les activités de radioprotection. 

nergie, Mines et Ressources 
La ministére de I'Energie. des Mines et des Ressources est Ic principal organe fCdCral 

chargé de formuler des politiques et de faire des recherches stir les ressources 
énergCtiques et minérales. A ces activitCs se greffent les levCs et Ia cartographic, La 
télédétection des terres et des eaux canadiennes au moyen d'aCronefs et de satellites, 
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et les efforts visant a protéger l'environnement, ainsi que Ia sante ella sécuritC des 
Canadiens qui travaillent dans les mines et domaines connexes. 

Les travaux do ministère sot-it rCpartis entre quatre secteurs: Politique energetique, 
Politique minérale, Recherche et technologie, ci Sciences de Ia terre. Les deux 
premiers secteurs soccupent surtout d'Ctudes. d'analyses ci de recommandations en 
matière de politiques dans leurs domaines respectifs; les deux autres, oü certaines 
directions existent depuis des dizaines d'années, s'occupent surtout de recherche 
scientifique et technique ainsi que de levés et de cartographie. 

Depuis Ia crise internationale du pétrole survenue en 1973-74, les programmes 
Cnergétiques du ministére oft pour objectif national Ia sCcurité des approvisionne-
ments en énergie. I.e Programme énergCtique national (PEN), annoncC en octobre 
1980, comporte des mesures qui tendent vers cet objectif, y compris deux huts 
secondaires: Iaccroissement de Ia participation canadienne dans l'industrie 
pCtroliere. ci I'equitO dans Ia fixation des prix et Ia repartition des revenus entre les 
pouvoirs publics et Ic secteur privé. Le PEN a etC mis en auvre sans dClai. 

Les acwrds sur l'énergie conclus a I'automne de 1981 avec les provinces 
productrices fixent les prix et les tarifs de l'impôt pour d'ici a 1988. us prCvoient une 
augmentation progressive du prix du petrole et de ses produits scion un système de 
taux combines qui permettra de maintenir les prix canadiens a Ia consommation 
au-dessous des niveaux internationaux; us prévoient aussi des prix génereux 
s'approchant des prix internationaux, sans les dCpasser, pour Ic pCtrole nouvellement 
dCcouvert dans des r(gions petroliferes traditionnelles, pour Ic petrole synthetique. le 
pCtrole tire des terres fCdCrales et le pCtroie obtenu par des techniques amCliorCcs de 
récupCration. On maintiendra les prix de gros du gaz naturel a un niveau hien 
infCrieur a celui des prix (lu petrole, pour encourager Ic remplacement du pCtrole par 
d'autres energies. Le PEN a donnC lieu aux mesures suivantes: creation de nouveaux 
programmes d'Cconomies d'Cnergie dans Ic secteur des transports et ceux de 
l'habitation, du commerce et de l'industrie: incitation des consommateurs a se servir 
du gaz naturel ou de l'électricité au lieu du petrole: prolongement des gazoducs de 
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manière a approvisionner l'Est du Québec et los provinces Maritimes en gaz naturel; 
promotion de Ia R-D en matière d'énergies traditionnelles et d'energies de 
substitution. La Loi sur le pCtrole et le gaz canadicns. adoptee en 1981, prCvoit one 
participation accrue de Petro-Canada et d'autres sociCtCs canadiennes dans Ia 
prospection sur los terres fCdCralos ot Ctablit one rCglemontation plus rigoureuse do 
travaux d'exploration et d'exploitation dans los regions fronialiCres prometteuses. En 
outre, le PEN comporie one Cchelle mobile de primes dencouragement a l'cxploration 
et a l'exploitation, applicables surtout aux sociCtés d'obédience canadienne ci autres 
investisseurs canadiens. LAgence de surveillance du secteur pCtrolier surveille Ia 
propriete et Ic contrôle canadiens des sociétés pCtrolières, leurs frais de production, 
leur rentabilité ainsi que leurs activités de recherche et do dCveloppement, pour en 
faire rapport au ministère. C'est l'Office de repartition des approvisionnements 
d'enr'-gie qui élahore les plans de repartition d'urgence des produits pétroliers. 

Par son travail d'orientation et de coordination, Ic Secteur do la politique minCrale 
s'efforce, en harmonie avec los gouvernements provinciaux et les entruprises, d'aider 
l'industrie miniére canadienne A s'adapter A l'évolution de l'économie mondiale. Les 
analyses do politiques do Secteur portent notamment sur los marches internationaux; 
Ic climat do linvestissement intérieur; La situation do certains groupes all sein do 
l'industrie, entre autre colIc des petites sociCtCs minièros; l'emploi, et Ia qualité do la 
vie au travail. Ce secteur doit aussi so tenir all courani des recherches effectuCes dans 
Ic domaine minier, de Ia fiscalité pertinente, des mesures de protection do 
l'environnement, do Ia sécurité des approvisionnements canadiens en minéraux et 
des hesoins des entreprises do transformation des matiCres minCrales. Le Secteur 
s'intCresse tout particulièrement aux activités prometteuses hOes a l'exportation des 
rossources, par exemple Ia fabrication d'outillages miniers. Dc plus, il cherche 
cunstamment A appliquer des politiques susceptibles de contribuer A Ia dCcouverte et 
a La misc en valeur de nouveaux gisements ainsi quA La creation d'emplois. 
Récemment, ii a passé en revue la politique minière du Canada, afin de determiner 
quelles seront los possibilitOs ci les limitations de notre industrie miniCre dans les 
prochaines années. Cette etude a CtO rendue publique au debut de 1982. 

Le Secteur de la recherche et do la technologie englohe los directions suivantes: 
Centre canadien de Ia technologie des minCraux et do l'Cnergie (CANMET), Centre 
canadien do tClCdCtection, Direction des explosifs ci Bureau do recherche ci do 
développement energetiques. Le Secteur des sciences do Ia terre comprend La 
Commission géologiquo du Canada, La Direction do Ia physique du globe. Ia Direction 
des byes et de Ia cartographic et les services d'Etude do plateau continental ule Ia 
region polaire. 

CANMET effectue des etudes sur Ia technubogie minéralc et energetique dans los 
laboratoires situCs dans Ia region d'Ottawa ainsi qu'A Elliot Lake, Calgary, Edmonton 
et Sydney. Son activitO, qui comprond do la recherche fondamentale et appliquOe, des 
travaux de développement ci de demonstration ainsi quo le transferi do techniques 
CprouvCes au secteur industriel, tend A La misc en reuvro de mCthodes plus sñres, 
moms polluantes et plus efficaces d'oxiraction, do iraitement ci d'utilisaiion des 
ressources minérales du pays. Ces dernières annOes, il a accordC one attention 
particuLière au charbon, aux sables hitumineux et aux pCtroles bourds. Ii a fail 
breveter un procédé d'amélioration du pOtrole lourd, dont I'usago devrait Otre 
commercialisé dici A 1984. Par ailleurs, CANMET a accompLi des progrès dans sos 
etudes concernant Ia combustion do charbon sur lit fluidisé, ainsi que La gazOification 
ot la Liquefaction do charbon. Soucieux do protéger Ia santO dos mineurs et daccroItre 
boor sOcurjiO, CAJ'JMET a mis en route des projets visant a rédu ire les dangers que 
présontoni los poussières, La radiation, los fumCes d'échappemont diesel, Ic bruit et les 
vibrations. De plus, ii s'emploie a créer de nouvelles mOthodes permettant do 
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dterminer Ia tension du so! et Ia stabilité des mines. Dans ses recherches sur Ic 
traitement ci l'utilisation des minéraux, CANMET s'efforce de concevoir des 
méthodes nouvelles ou perfectionnées d'extraction des minéraux du mineral, et 
d'améliorer k's propriétés physiques des métaux et d'autres matières ainsi obtenus. 

Le Centre canadien de télédétection a pour fonction de mettre au point et de faire La 
démonstiat ion de svstèmes, (IC méthodes et dinstruments d'acquisition, d'analyse et 
de diffusion des données de télidétection obtenues par aéronef et satellite, et de 
contribuer a I'éLahoration de systémes efficaces de gestion des ressources et de 
communication de données ayant trait ati sol et aux oceans canadiens. A cet egard. Ies 
appli(;ations sont nombreuses; agriculture, exploitation forestiére, geologic, uceano-
graphic. ingCnicrie. gestion des ressources hydrautiques et detection des glaces. Sous 
L'egidc du ComitC interorganismes de télCdCtection du gouvernement fCdCral, Ic 
Centre dessert les ministères et organismes fédéraux et provincwux, les organ ismes 
rOgionaux. I'industrie, Les universitCs et le grand public. Dc plus, par l'entremise du 
ComitC consultatif canadien sur Ia tClCdCtection, Ic Centre coordonne les travaux de 
téLédCtection dans tout Ic pays. I1 encourage aussi Ia cooperation internationale pour 
lutilisation de Ia technologie spatiale a des fins pacifiques. 

Pour Ia sCcurité de Ia population. Ia Direction (les explosifs contrôle Ia fabrication. 
hmportation, Ia vente. !'achat. Ia possession ci I'entreposage des explosifs all Canada, 
ainsi que Ic transport terrestre des explosifs autrement que par chemin de fer. 

Le Bureau de recherche ci de développement énergCtiques a pour role principal de 
coordonner tous les travaux de recherche ci de dCveloppement énergCtiques qui 
s'effecttient au flIVCiIU fCdOral, ci den promouvoir une meilleure gestion. 

l.a Commission geologique s'occupe surteut devaluer les ressources minérales et 
énergCtiques du pays, au moyen détudes scientilIques. Elle se livre a des travaux sur 
Ic terrain dans Ia plupart des regions canadiennes, mais plus particulièrement (lans Ic 
Nord ci au large des cOtes. En plus de leurs recherches permettant de mk'ux 
comprendre I'Cvo!ution et la composition de la crocite terrestre en sol canadien. li's 
gCologues de Ia Commission ont entrepris d'évaluer !e potentiel pCtrolier et gazier dii 
Canada, en tenant compte des cocits Cveniuels d'exploitation. La Commission a pubIc' 
un important rapport sur les roches canadiennes de !a fin do PrCcambrien, qui jouent 
un rOle majeur dans Ia recherche des minéraux mCtalliques. Elle a procede a one 
('tilde minCralogique de vastes regions septentrionales do Canada, surtout celles 
proposCes comme parcs nationaux: ses travaux ont permis d'établir les plus récentes 
estimations concernant les reserves de gaz ci de pCtrole brut naturels du Canada. 
L'avenir des sciences (IC Ia terre est fonction do recruterneni dune nouvelle classe de 
spécialistes: a cc sujet. Ic Conseil géoscientifique du Canada a publié rCcemment les 
rCsultats (IC son étude sur !'enseignement de Ia geologic et de Ia geophysique. 

Les specialistes de Ia Direction de La physique du globe effectuent des recherches 
sur les particu!aritCs sismiques, geothermiques, gComagnCtiqucs, gravitationnel!es et 
geodynamiques de Ia masse terrestre ci des zones oceaniques do Canada. Ils 
surveillent constamment lactivité sismique et les deformations tectoniques it plus 
long terme. ainsi que Ic champ géomagnCtique. La Direction public une carte des 
risques sismiques du Canada quand Ic besoin sen fail sentir, ainsi qu'une carte 
gravimCtrique rCvisCe du Canada tous les dix ans et un diagramme indiquant Ia 
dCclinaison et Ic taux de variation du champ magnCtique tous les cinq ans. 

Dautres etudes portent sur !es caracteristiques, Ia repartition et l'Cpaisseur do 
pergClisol, ainsi que sur les dangers que comporte ce phenoméne pour Ic transport ci 
Ic forage. La Direction effectue aussi sur Ia terre ferme ci au large des cOtes des etudes 
rnultidisciplinaires concernant Ia structure des couches profondes, qui permettent 
de mieux comprendre I'évolution, Ia configuration ci Ia composition dc Ia terre. En 
outre, elle fait des recherches en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatche- 



wan et dans les Maritimes pour determiner le potentiel d'energie geothermique 
de ces regions. 

La Direction des levés et de Ia cartographie dresse, imprime et distribue des cartes 
topographiques, aéronautiques et spécialisées, par exemple des cartes de circons-
criptions Clectorales et des limites territoriales, et des cartes dinterCt general. Elle 
établit et maintient les grilles de levés de contrOle geodCsique fondamental, gCre et 
rCglemente larpentage des terres de la Couronne, et collabore avec les tats-Unis au 
maintien de La frontiCre internationale. Elle produit des repertoires de noms 
geographiques et l'Atlas du Canada. 

L'Etude du plateau continental polaire assure, en matière do communications et 
d'hehergement, le soutien logistique indispensable aux recherches et levés dans le 
haut Arctique. Ces dernières années, elle a mis A l'épreuve le milieu arctique, pour 
connaître sa reaction probable a l'activité industrielle, telle que l'exploration 
pCtroliere et Ia construction de pipelines. 

Recherches medicates et sanitaires 
Au Canada, hi recherche hiomédicale s'effectue surtout dans les laboratoires des 

universitCs et dans les hôpitaux qu i leur sont affiliés. Le gouvernement fédCral assume 
une bonne part des dépenses directes de cette recherche, en accordant diverses formes 
de subventions aux chercheurs. he Conseil de recherches médicales du Canada, qui 
subventionne des projets de recherche en sciences sanitaires fondamentales, 
appliquées et cliniques, ainsi que les essais cliniques servant a évaluer et a valider les 
méthodes de diagnostic et de traitement. met en ceuvre les programmes d'aide 
suivants: subventions de recherche: subventions pour l'achat d'appareils: subven-
tions do programmes spCciaux; subventions de développement: subventions de 
developpement suivant Ic sujet de recherche; subventions de programmes: groupes; 
bourses de recherche; bourses du Centenaire; aide salariale aux chercheurs; bourses 
de stagiaires en recherche: bourses de professeurs invites; bourses de chercheurs 
invites; bourses de chercheurs de carrière: programmes de chercheurs boursiers; 
bourses deformation: bourses de professorat de recherche; symposiums: subventions 
de voyage et Fonds du président. - 

Dautres chercheurs en sciences sanitaires sont appuyés par un autre grand 
urganisme fédéral, le Programme national de recherche et de développement en 
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matière de santo, du ministére (IC Ia Sante nationale, ou par des organismes bénévoles 
comme l'lnstitut national du cancer du Canada, les fondations des maladies du cuur, 
Ia SociétC darthrite, ainsi que par tes gouvernements provinciaux, qui sintéressent de 
plus en plus a Ia recherche et aux sums sanitaires. Le secteur privé apporte Cgalement 
Son cuncours, surtout dans le domaine des produits pharmaceutiques. 

Recherche sur le Nord 
Depuis lorigtemps Ic Canada reconnait Ia contribution des recherches au 

dCveloppement socio-Oconomique du Nord. En outre, cette region prCsente des 
caractCristiques dun intCrét particulier pour Ia communautC scientifique. 

Cela Ctant, Ic ministére des Affaires indiennes et du Nord a concu diverses mesures 
a long terme pour encourager et soutenir Ia recherche clans Ic Nurd. II subventionne Ia 
formation de certains étudiants du deuxième cycle. Dc plus, dans Ic cadre de son 
Programme de centres de ressources scientifiques du Nord, il exploite Ic Centre de 
ressources scientifiques de IOuest de lArctique a Inuvik, ainsi que celui de lEst de 
lArctique a Igloolik. afin d'y accuelilir des scientifiques venant des services 
gouvernementaux. des universitCs et de lindustrie. II projette de créer tin institut des 
sciences dans Ic Nord, qul répondrait mieux aux besoins des septentrionaux. 

Toutefois, ces initiatives ne sauraient combler les besoins do ministCre stir le plan 
des recherches indispensables a ses programmes dexpansion nordiquc, ni sur Ic plan 
des donnCes nCcessaires a I'exercice de son mandat comme organisme d'administra-
tion ci de regiementation. A ces fins, il a adoptC d'importants programmes de 
recherches appliquées: programme de recherche sur lutilisation des terres de 
l'Arctique; programme socio-environnemental: etudes du milieu mann de lEst de 
l'Arctique; programme concernant les pipelines dans le Nurd; projet de Ia mer de 
Heaufort; etudes sur les ftiites de pCtrole; etudes sur I'Climination des dCchets; ci 
etudes socio-économiques regionales. Le ministére participe également a des 
programmes interministCriels comme celui qui porte sur les fuites de petrole dans Ia 
region di! If Ic Baffin. et a une série deludes miniCres. 
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Communications 

Revolution de l'information 
Grace a Ia convergence des techniques de l'informatique et des tClCcommunica-

lions. les innovations dans le domaine de l'information se produisent a un rythme Si 
rapide queues constituent une veritable Kr6volution de l'informationn, qUi 
bouleverse notre vie Cconomique et sociale. 

Le Canada, qui se situe a l'avant-garde dans le domaine des installations de 
télécommunications est bien place pour firer profit de cette revolution. Toutes les 
parties du pays sont reliées par un vaste réseau de tClCcommunications, constituC de 
cables souterrains. sous-marins et terrestres, de pylCnes a hyporfrCquences et dune 
série de satellites sur orhite. Ces ClCments relient los Canadiens a presque bus los 
postestelOphoniques, tantàl'intérieurdu pays quà l'Cchelle du monde, et permettent 
l'accès a toute une gamme d'installations radiophoniques, tClCvisuelles et informati-
ques. Presque tous les Canadiens disposent d'au moms un telephone, un p0510 de 
radio et un télCviseur. 

Grace a sa politique et a ses programmes nationaux, ainsi qu'aux recherches qu'il 
entreprend et parrainc, le ministére fCdéral des Communications s'emploie a renforcer 
Ia position d'avant-garde quo détient le Canada dans le domaine de Ia con-
ception, de Ia fabrication et (le I'application des nouvelles techniques de tClCcom-
munications et dans celui du dCveloppement de Ia programmation ot (los r.ontenus. 

En 1978, to ministère Iançait Télidon, le système vidéotex canadien qui illustre bien 
Ia compatihilité entre l'informatique et les techniques de communications. Ce 
système interactif do télCcommunications visuelles, facile a utiliser, a etC créC au 
Centre de recherches sur Los communications, en banlieue d'Ottawa. Au moyen dun 
adaptateur branchC ou incorporC a leur téléviseur, les utilisateurs de TClidon peuvent 
faire appel ii (livers services d'information a partir dun rCseau do hanques de donnCes 
01 recovoir sur leur petit écran des renseignements textuels et graphiques. Télidon est 
considCré comme techniquement supérieur aux autres systèmes vidéotex en raison do 
ses capacités graphiques d'une trés grando nettetC. Compatible avec presque bus los 
modes de transmission de signaux, tots quo Ia transmission tClCphonique, Ia 
câhlodistribution, La radiodiffusion, les fibres optiques ou La telecommunication par 
satellite, to système Télidon est déjà admis comme Ia norme vidéotex dans do 
nombreux pays. 

Vers la fin de 1981, le quotidien montréalais La Presso lancait le premier journal 
Olectronique au Canada, A t'aide de La technologie TClidon et des services do 
redaction du journal, un canal de tèlCvision par cable diffuse les dernières nouvelles et 
diverses inforniations 24 heures sur 24. II s'agit du plus important service de langue 
française de ce genre dans Ic monde. 

Le Programme de stimulation dos investissements industriels (Télidon), program-
me de partage des frais ontre to gouvernement et I'industrie, a commence au debut do 
1982. avec 52 projets. 11 vise a financer un rCseau de systèmes et do bases de donnCes 
Télidon qui joucra tin role important dans Ia vie des Canadiens. Ce programme 
devrait permettre do rCduire considérablement le coOt des appareils TClidon et do 
créer de nouveaux emplois. Le Groupe de travail, Service ati public, du gouvernement 
fédéral, utilise le système Télidon dans Ic cadre d'un programme national ayant pour 
but do permettro a Ia population d'accéder plus facilement aux informations et aux 
services offerts par 11tat. 

Au debut de 1982, le Canada a egalement lance un système informatique 
d'information musicale trés perfectionné et comportant une base de donnCes qui 
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permet deffectuer des recherches completes; ii suffit a l'utilisateur de signaler le code 
approprié pour obtenir des précisions sur nimporte quel enregistrement. Ce 
catalogue hilingue des enregistrements canadiens, fondé stir le système Télidon, 
contient IQAX) inscriptions touchant 80 domaines dinformations sur his enregistre-
ments canadiens. lYabord utilisé par les détaillants et his diffuseurs, ce uphonologueii 
permett ra un jour aux consommateurs de recevoir a domicile La musique de leur choix 
par transmission numCrique. 

Dans tin proche avenir, les progrés techniques dans le domaine des microordina-
teurs, des fibres optiques et des satellites de télécommunications pourront mettre a 
notre portee des téhiviseurs d'une capacité de 200 canaux, ainsi que le courrier 
èlectronique, les videophones et toute une gamme de services domestiques de nature 
commerciale et rCcrèative. 

La nouvelle generation des petits ordinateurs peu coüteux permet aujourd'hui de 
transmettre par vole numCrique, moms chère, plus rapide et plus precise, les signaux 
de teléphone, d'images et de données auparavant acheminCs en mode analogique. 

Les effets de Ia revolution de l'information se font Cgalement sentir dans les 
hureaux, qui emploient La moitiC de La population active du Canada. On a procCdC 
récemment a des essais en service reel de systèmes intégrCs do bureautique dans le 
cadre du Programme de Ia hureautique du ministère des Communications. Celui-ci 
collabore avec des sociCtCs canadiennes en vue de Ia conception de Ia fabrication et 
de l'essai de nouveaux produits pour le bureau de lavenir. 

Les fibres optiques permettront aux tClCcommunicateurs d'accroitre considerable-
mont leur capacitC de transmission a un prix nettement inférieur. Cette technique 
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utilise des impulsions lumineuses de haute frequence injectées dans des fibres de 
verre de Ia grosseur d'un cheveu. On peut ainsi transmettre mule fois plus de données 
qu'au moyen des cbles telephoniques ordinaires en cuivre. 

Les premiers essais effectués en conditions réelles au Canada ont débuté en 1977-78. 
ri Toronto et a Montréal. En 1981, s'est déroulee a Elie eta St-Eustache (Manitoba), une 
e\perience pilote, parrainée par le gouvernement federal et le secteur privé intéressé, 
Iwndant laquelle on a utilisé, pour la premiere fois au monde, un système intégré de 
transmission par fibres optiques pour distrihuer divers services de télécommunica-
tions. C'est ainsi que 150 foyers ont reçu simultanément des signaux de téléphone par 
liine individuelle, ainsi que des signaux de téle. de radio MF stéréo et de Télidon. 

En janvier 1982, Ia Saskatchewan Telecommunications a commence a exploiter 
one liaison, longue de 200 kilomètres, par fibres optiques entre Regina et Yorkton. II 
sigit de hi premiere étape dun projet évalué a 60 millions de dollars et visant a relier 
52 localités par un reseau de fibres optiques de 3 200 kilométres, le plus long du 
rnonde. On espére terminer ce projet en 1985. 

l.es satellites prennent de plus en plus dimportance dans les télécommunications. 
'l Is des pylônes a hyperfrequences places sur orbite autour de Ia terre, us nous relient 
nt reste du monde et assurent l'acheminement de signaux télephoniques, d'images et 
de données sur grandes distances. Le Canada est le plus important utilisateur. par 
liahitant, des telecommunications spatiales. II est un chef de file de Ia technologie des 
satellites depuis 1962, date du lancement d'Alouette I. 

Destinés a Ctudier l'ionosphère, les satellites Alouette et ISIS ont été suivis de ceux 
this commerciaux de tClécommunications de la série Anik A. Le satellite 
technologique de tClécommunications, Hermes a Cté lance en 1976. Précurseur des 
satellites de radiodiffusion directe, il a été conçu et fabrique au Canada et lance par les 
l•:tats-unis. Utilisé par le Canada et les ltats-Unis a raison d'un jour sur deux chacun. 
I fr'rmès a donné lieu C de multiples experiences d'ordre social et technique. 

lance en 1978, Anik B, a èté le premier satellite hybride de Télésat Canada. Ses 
inaux se situent dans les bandes 14/12 GHz et 6/4 GHz. Ce satellite remplit des 

tonctions C Ia lois cornrnerciales et scientifiques. En effet, Télésat Canada a loué au 
ministCre fédéral des Communications tous les canaux 14/12 GHz dAnik B en vue 
dune vaste gamme de projets pilotes. L'un d'eux corisiste a assurer un service de 
radiodifftision directe a des foyers et a des petites localités situés dans des regions 
eloignees. Les signaux de TVO sont transmis a environ 50 petites stations terrestres 
'tahlies en Ontario. Artik B transmet Cgalement des signaux pour Ia SRC et Ia BCTV 
thins une cinquantaine d'endroits en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les 
'lerritoires du Nord-Ouest. 

Le gouvernement et l'industrie font Iessai de frequences radio plus élevCes qui 
trouveront leur application dans Ia tClémédecine, le téléenseignement, les télécom-
munications commerciales et celles des autochtones et Ia radiodiffusion directe par 
satellite. C'est au Canada, en 1980, qua été inauguré le premier service commercial au 
nionde a exploiter ces très hautes frequences, lorsqu'un groupe d'entreprises en 
tvli'distribution a commence a diffuser des emissions francaises a une quarantaine de 
stations terrestres au Québec. 

En 1981. au Centre de recherches sur les communications a Ottawa, le Laboratoire 
David Florida a été agrandi pour permettre le montage et I'essai de gros satellites de 
tClCcommunications. II offre a l'industrie canadienne un ensemble dinstallations de 
talibre international qui l'aideront C maintenir. tant au Canada qua l'etranger. one 
position concurrentielle sur le marché des satellites et des sous-systèmes 
it i'ospatiaux. 

Deux nouvelles series de satellites. Anik C et Anik D, seront lancées entre 1982 et 
1985. lIs poiirstiivntflt ci (lt'velopperonl les servoes fotirnis par Ii's J)rf'mlcl'S Anik. 
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Règlements et services du gouvernement fédéral 
Cre!6 en 1969, le ministère des Communications est chargé dassurer a tous les 

Canadiens, pour un coüt raisonnable, le meilleur accès possible a une vaste gamme de 
services de télécommunications. La Loi precise que le ministre dolt itfaciliter 
ladaptation des systémes et installations de communications du Canada a l'évolution 
des conditions sur Ic plan intérieur et international*. II Iui incombe donc de veiller a 
ladoption, au developpement et a Ia surveillance des nouvelles techniques 
d'information, particulièrement du point de vue de leur incidence sur Féconomie, sur 
les valeurs sociales et culturelles et stir Ia qualite de Ia vie au Canada. 

tant donnC les rapports de plus en plus étroits qui existent entre Ia production du 
contenu culturel et de ses moyens de communication, on a élargi le mandat du 
ministère des Communications, en juillet 1980, pour y inclure les programmes 
culturels du gouvernement canadien. Le secteurdes arts et de Ia culture du Secretariat 
d'Etat a eté transfére au ministère des Communications, lequel a maintenant la charge 
de formuler Ia politique culturelle et dadministrer les programmes culturels. 

Outre ses services de gestion llnancière, le ministère comporte cinq grands secteurs: 
politiques, programme spatial, recherche, arts et culture, gestion du spectre et 
télécommunications gouvernementales. 
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Secteur des politiques 
Le secteur des politiques s'intéresse aux effets a long terme de Ia revolution de 

linformation. II formule des lignes de conduite, des reglements et des plans (faction 
pour Ic dCveloppement, Ia promotion et le contrôle des services et installations de 
radiodiffusion ct de télécommunications; ii effectue des etudes Cconomiques, 
sociales, culturelles et techniques pour determiner les bosoms du public en 
télécommunications et Ia capacité qu'exige Ia satisfaction de ces bosoms: ii rOpond 
aux besoiris en tClCcommunications fédérales-provinciales et internationales. 

Parmi les questions que le secteur etudie prCsentement ou quil a Ctudiées 
rCcemment, mentionnons Ia propriCté de stations terriennes et Ia delivrance de 
licences visant des systèmes a micro-ondes: les services par satellites canadiens et 
amCricains; Ia revision des politiques relatives a La radiodiffusion: l'extension des 
services aux regions mal desservies et aux handicapés; l'introduction do Ia tClévision 
payante: le renforcement de l'industrie privée canadienne d'Cmissions de radio et de 
télévision: los effets des nouvelles techniques sur l'industrie canadienne et Ic lieu de 
travail: Ia structure et le rOle des sociétCs do télécommunications, do câblodistribu-
tion, de radiodiffusion et aux autres éléments du rCseau des tClécommunications. 

En outre, le secteur des politiques defend les intérOts du Canada dans les affaires 
internationales, ION des nCgociations avec des organismes tels que l'tinion 
internationale des telecommunications (UlT), organisme des Nations Unies, et avec 
dautres organisations multilatérales. Ii soccupe de Ia circulation des données et 
dautres services transfrontaliers par satellite, de l'appui aux initiatives de 
commercialisation outre-mer et des propositions destinées ati x conferences 
administratives mondia Los et regionales des radiocommunications. 

Secteur du programme spatial 
Ce secteur exploite des satellites scientifiques: met en uvre des programmes tels 

que Hermes et celui de Ia série Anik B, qui ont eu heaucoup de succès; effectue des 
travaux do recherche et de développement; parraine Ic transfert do Ia technologie a 
lindustrie et fournit de l'aide technique a l'industrie spatiale canadienne pour ses 
activitCs de commercialisation internationale. Par Ic biais du Laboratoire David 
Florida situC près d'Ottawa, il veille aussi a l'integration, aux essais et aux evaluations 
de fiabilitC des composantes et des sous-systèmes spatiaux et dengmns spatiaux. 

Le secteur du programme spatial étudie des systèmes a satellites susceptibles de 
fournir des services de radio mobiles, de tClCvision et de radiodiffusion. II collabore a 
Ia réalisation d'un programme international visant a mettre au point et a Cvaluer un 
système de recherche et de sauvetage (SARSAT) exploitC C l'aide dun satellite; 
participe au programme clétudes gCnCrales de IAgence spatiale curopCenne et au 
dCveloppernent de son grand satellite L-SAT; étudie la possibilité dintroduire un 
satellite pour le service mobile (M-SAT) qui fournirait des services mobiles de 
télécommunications C l'Cchelle nationale. 

Secteur de Ia recherche 
Ce secteur so consacre C Ia recherche dans de nombreux domaines des 

tClécommunications, soit directement, soit en adjugeant des contrats aux universitCs. 
II favorise la creation de nouveaux systCmes (Ic communications et fournit au 
ministère des conseils scientifiques. Son principal Ctablissement est Ic Centre de 
recherches sur les communications, situé en banlieue d'Ottawa. C'est là qu'a été mis 
au point Télidon, Ic système canadien perfectionné de tClévision bilatérale. Ces 
dernières annCes, cc secteur a effectué des recherches dans les domaines suivants: 
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moyens de transmission et de distribution; systèmes radar: utilisation du spectre des 
fréquences radiovlectriques: communications optiques: programmes spatiaux: 
télécommunications rurales eta grande distance; télécommunications dans Ic Nord et 
nouveaux services résidentiels et commerciaux. En 1980-81, Ic secteur a procédé a des 
etudes sur linterconnexion (Ic systèmes ouverts pour permettre a des utilisateurs 
canadiens de recourir aux réseaux nationaux et internationaux. En outre, ii effectue 
tlivers travaux pour La Defense natiunale et fournit des services consultatifs a d'auires 
ministéres ci organismes de I'tai. 

Secteur des arts et de Ia culture 
Ce secteur conseille le ministre sur Ia politique nationale dans le domaine, y 

compris sur one stratégie culturelle qui s'appliquera usqu'à la fin du siècle. II 
sattache aussi a promouvoir Ia cooperation entre les divers organismes culturels 
f&lCraux afin qu'ils recherchent des objectifs commons et coordonnent des 
programmes pour les secteus public ci privC. La correlation entre Ia technologie ella 
culture suscite de nouvelles possihilites et de nouveaux delis. l.a culture n'est pas 
seulernent une question de creation et d'apprCciation artistiques, c'est une activitC 
Cconomique qul a fail naltre one industrie dont Ic chiffre d'affaires atteint plusieurs 
milliards de dollars par an. 

Parmi les questions qui onl inleressé récemment ce secteur, menhionnons l'udition 
des Iivres ci des pCriodiques, l'industrie do cinema, Ia production des emissions de 
radio et de télévision, Ic droit d'auleur. lindustrie de l'enregistrement sonore ella 
protection des hiens culturels. 

Gestion du spectre et de télécommunications gouvernementales 
Bit'n que les ondes solent traversCes d'innombrables signaux radioClectriques, il 

nexiste en fail qu'tin nombre limitC de frCquences pour les tClécornniunications. Pour 
faire face a lencombrement croissant du spectre des frequences. Ic ministCre doit, en 
vertu de Ia Loi sur Ia radio, l'administrer efficacement. Un nouveau tableau des 
attributions de fréquences a etC publié en 1980. 

Le Service (Ic Ia réglementation des télécommunications planifie et applique des 
reglements relatifs au spectre des fréquences radioelectriques, délivre les licences des 
stations radio (autres que les stations de radiodiffusion): organise ci fait passer les 
examens a l'intention des opCrateurs radio: rCglemente l'utilisation des frequences 
radioClectriques et Clabore des normes visant a réduire le brouillage de Ia récept ion de 
Ia radio et de Ia tClévision. Le service vérifie et homologue Ic materiel de 
tClCcommunications employe au Canada. II délivre aux stations (IC radiodiffusion les 
certificats techniques de construction et de fonctionnement. Le ministère compte a 
cette fin cinq hureaux régionaux. 

I.'Age.nce des télécommunications gouvernementales est chargCe de coordonner et 
de planifier les services communs de tClécommunications a I'usage du gouvernement 
fék'ral ci de ses organismes. 

Services internationaux 
TClCglohe Canada, sociCté de Ia Couronne, fournit aux Canadiens une gamme 

complete (IC services de télCcommunications a l'Ctranger: tClCphone. telegraphe, telex, 
radio, tClCvision, circuits louCs et tClCinformatique. Elle utilise un rCseau mondial de 
tClCcommunications. y compris (ICS cables sous-marins transocCaniques et des 
circuits de transmission par satellite. TCtCglobe assure Ia coordination des services 
canadiens de lClécommunications a I'Ctranger avec ceux d'autres pays. 
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Reglementation de la radiodiffusion et des télécommunications 
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 

veille a la réglementation et au contrOle du réseau canadien de Ia radiodiffusion, de Ia 
télévision et de La câblodistribution, en vertu de Ia Loi sur la radiodiffusion. II délivre 
des licences de radiodiffusion et tient des audiences publiques afin détudier les 
demandes d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion et les questions de politiques 
et de réglementation. A l'occasion de ces audiences, le public est invite a presenter des 
observations ou a intervenir a propos de demandes ou de questions précises. I.e CRTC 
réglemente aussi les télécommunicateurs canadiens assujettis a l'autorité fédérale. 

Statistiques des communications 

Télécommunicateurs 
Les télécommunicateurs canadiens exploitent un vaste rCseau en pleine expansion. 

En 1980, cette industrie avait déjà investi $19.5 milliards en installations et materiel et 
ii se developpe au rythme de plus de $2 milliards par année. 

Les installations d'appel direct augmentent au point que 80% des abonnés devraient 
pouvoir établir eux-mêmes leurs communications transocéaniques d'ici a 1984: 90% 
des appels internationaux seront alors acheminés automatiquement. 

Ala fin de 1981, le Programme fédéral d'aide aux telecommunications dans le Nord, 
amorcé en 1977, était en passe d'atteindre son objectif, a savoir: fournir a chaque 
localité des Territoires du Nord-Ouest, des 1982, un service de base local et 
interurbain. Depuis 1981, 59 communautés bénéficiaient déjà d'un tel service. Bell 
Canada sert lest des Territoires du Nord-Ouest jusqu'au cercie arctique, ainsi que le 
ncird 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 
èlectronique. Dans l'ouest de l'Arctique, 99.9% des abonnès de Northwest Tel, filiale 
du Canadien National, peuvent faire des appels interurbains directs. A la fin de 1981, 
Northwest Tel avait installé 52 centrals téléphoniques, dont un central numérique, et 
42,000 telephones dans les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, a l'ouest de La 
longitude 102 (soot inclus egalement trois centres de consultation médicale situés a 
l'est du 102e)  et dans le nord de Ia Colombie-Britannique. 

Données generales 
Téléphone. De 1979 a 1980, le nombre d'appareils en service est passé de 15.8 

millions a 16.5 millions, atteignant une proportion de 68.6 appareils pour 100 
personnes. Plus de 11.5 millions de ces appareils étaient de type résidentiel et environ 
5.0 millions servaient a des fins commerciales. Pour le nombre d'appareils par 
habitant, l'Alberta venait en tête, avec 80.9 appareils pour 100 personnes, suivie de 
l'Ontario et de Ia Colombie-Britannique oii la proportion était respectivernent de 71.9 
et de 71.1. En 1980, au Canada, il y a eu une moyenne de 1114 appels par personne. Les 
recettes des compagnies de téléphone ont plus que double entre 1975 et 1980, passant 
en gros de 3.0 milliards a 6.2 milliards de dollars. La valeur nette des installations est 
passée de 8.5 milliards a 14.1 milliards de dollars. Le nombre d'employés a plein temps 
sest accru, passant de 82,866 a 101,000. En 1980, il y avait 183 compagnies de 
téléphone. Presque tousles appareils tèléphoniques au Canada pouvaient servir a des 
appels directs et près de La moitié étaient capables dacheminer des appels 
transocCaniques directs. 
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Télécommunications. Les recettes annuelles d'exploitation des services, autres que 
telephoniques. offerts par le CN, le CP, TélCglohe, TClesat et d'autres tClCcommuni-
cateurs, sont passées do $230 millions en 1974 a $412 millions en 1979. Le nombre de 
télégrammes acheminCs annuellement a diminuC de 3.8 millions qu'il atteignait en 
1974 a 2.1 millions en 1979. Par contre, le nombre de ciblogrammes, y compris les 
messages radio et los messages telex transatlantiques, a augmentC. passant de 7.3 
millions en 1974 a 10.1 millions en 1979. En 1980-81, Téleglobe Canada a acheminc' plus 
de 5.7 millions do messages outre-mer par telex et par télCscripteur a commutation 
automatique (TWX). Telex. Ic premier service de téléscripteur automatique offert en 
AmCrique du Nord, a etC lance au Canada en 1956 par les TélCcommunications du 
CNCP. En 1982. ii reliait environ 50.000 appareils au Canada et quclque 1.3 million 
dans to iwmde entier. Le Service do télCscripteur a commutation automatique (TWX) 
du RCseau tetCphonique transcanadien, compte environ 5.000 abonnCs, qui peuvent 
communiquer avec 121,300 utilisateurs du TWX et du telex atix tats-IJnis. 

Radiocommunications. La dClivrance des licences radio, autres quo de radiodiffu-
sion, et toutes les questions techniques du domaine de Ia radio, y compris Ia 
television, sont régies par Ia Loi sur Ia radio. Elk assujettit les stations radio 
composant une entreprise do radiodiffusion (radio MA et MF et télCvision) a une 
attestation d'acceptahilitC technique. mais leur exploitation et cetle des systèmes do 
câbtodistribution sont autorisées par Ic Conseil de Ia radiodiffusion et des 
tClécommunications canadiennes (CRTC), en vertu de Ia Loi sur Ia radiodifftision. 

La Loi sur Ia marine marchande du Canada et Ia Loi sur l'aéronautique autorisent. Ic 
ministre des Transports a faire des reglements radio concernant la sécurité des navires 
et des aéronefs. 

Ala fIn de mars 1981, Ic nombre des licences radio en vigueur se chiffrait a 1,157,256, 
soit 11% de moms quo l'annCe précedente. Cette baisse est surtout attribuable a une 
diminution de 22% des licences du Service radio general (SRG) et a Ia suppression de 
certaines classes de certificats d'immatriculation pour tes Américains qui apportent 



Lim  
it-A I. 

— 

I 	 Iuinique de St 
Johns (I.-.). 

du materiel radio au Canada. Pour les autres categories de licences, ii y a une 
augmentation globale de 11.8%. Les stations mobiles, exceptCcs les stations 
d'aéronefs, ont beaucoup augmentC, passant de 334.617 en 1980 a 376,693 en mars 1981. 
Montréal, Toronto, Vancouver et les regions pétrolières connaissent le plus grand 
essor dans ce secteur. Des licences radio sont délivrCes aux stations exploitées par des 
organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, a celles qui sont installées a bord 
des navires ou d'aéroriefs immatriculés au Canada et des vChicules terrestres a fins 
utilitaires ou privées, ainsi qu'aux stations du SRG. Le nombre de licences dClivrées 
aux stations terriennes, a double, atteignant 232 a la fin de mars 1981. 

Radiodiffusion. Les Canadiens sont de grands amateurs de radio et de télévision. En 
mai 1981. environ 98.7% des foyers avaient un appareil de radio, et 89% une radio ME'. 
Prés de 98% des foyers comptent au moms un téléviseur, 53% plus dun téléviseur, 86% 
un tCléviseur couleur et 39.3% plus dun téléviseur couleur. Au-deJa de 80% des 
Canadiens regardent la télCvision au moms une fois par jour. En moyenne, les 
Canadiens passent 24 heures par semaine a regarder la télévision et 19 heures a 
écouter Ia radio tandis que 89% possèdent des autoradios, et 31% des autoradios ME'. 
En mars 1981. les Canadiens Ccoutaient les emissions do 740 stations MA autorisCes et 
de 568 stations MF et us regardaient les emissions de 1,191 stations de tClCvision 
(stations réémettrices comprises). us étaient relies a 562 réseaux de tClCvision par 
cable et a 32 réseaux de radio et de télévision. 

La Société Radio-Canada offre la radio MA a l'Cchelle nationale, en français et en 
anglais, et les emissions de ses réseaux MF sont distribuCes, dans les deux langues, 
presque partout au pays. Aucun réseau MA ou MF d'entreprise commerciale privCe 
n'est exploitC a plein temps, bien que 84 stations privées, dont une station multilingue, 
soient associées au réseau français ou anglais de Radio-Canada. Beaucoup de rCseaux 
régionaux a temps partiel sont constituCs de stations privées qui offrent des emissions 
particuliêres telles que le reportage dCtaillC de grandes rencontres sportives. 

Les réseaux de télévision sont plus rCpandus. Ainsi, Radio-Canada exploite deux 
thames nationales: June en anglais, l'autre en français. II existe en outre deux grands 
r&saux (:ornnht'rciaux: le rt"eau ('f'1J,  qul diffuse (his emisSions (II' Ianiie anIaisp 
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d'un bout a l'autre du Canada, et le réseau de télévision TVA, qui diffuse en français 
dans tout le Québec. La chaIne privée Global Communications Ltd. sert le sud de 
l'Ontario. Par ailleurs, les gouvernements de I'Ontario. du Québec et de l'Alberta 
exploitent aussi leur propre réseau de television educative. 

En 1977, environ 73% des Canadiens avaient accès a au moms un canal amCricain de 
tClCvision. et  cettc proportion na guCre vane depuis. Malgré les règlements dii CRTC 
au sujet de Ia télCvision par cable et de Ia presentation d'Cmissions canadiennes, 
laccessibilité des canaux américains a amenC les Canadiens a regarder un très grand 
nombre d'Cmissions venant des Etats-Unis. En 1981, environ 700% de toutes les 
emissions anglaises regardees au Canada étaient produites a l'etranger. Pour ci' qui est 
des emissions de variCtés et des emissions sportives, le pourcentage était tIe 86,5, 
Environ 400% de Ia programmation francophone étaient d'origine Ctrangère. 

La television par cable a pris heaucoup d'ampleur depuis 1970. Cette année-là, Ic 
cable Ctait accessible a 45.1% des foyers au Canada, mais seulement 21.9% étaient 
abonnCs. En 1979. II était accessible a 78.3% des foyers et 55.6% y étaient abonnés. En 
janvier 1980, 58% des Canadiens recevaient Ia télévision par cable, faisant du réseau 
de câblodiffusion l'un des plus vastes du monde. En janvier 1981, on trouvait des 
convertisseurs dans 191% des foyers canadiens. 

Radio-Canada International (RCI), service transocéanique a ondes courtes de 
Radio-Canada. dorit le siege social se trouve h Montréal, diffuse chaque jour dans 11 
langues et d istribue gratuitement des enregistrements d'Cmissions canadiennes a des 
radiodiffuseurs de divers pays. RCI essaie de faire le reportage objectif des nouvelles 
canadiennes ci internationales et prCsente Ia position du Canada sur diverses 
questions d'intérét national et international. En 1974-75. 74.646 disques et bandes ont 
etC envoyCs dans le monde entier en 1980-81, ce nombre s'élevait a 142.623. 
Radio-Canada estinie que Ic service a ondes courtes de RCI atteint 10 millions 
d'auditeurs par si'maine, en IJRSS, aux Etats-Unis, en Afrique, en Europe et en 
AmCrique latine. 

I .i in 	'Ih' ii iii, ife hi sieiiié Qiieii. _l 1niiphiin1 . (J Sept-fles. pl'rflh('t (IUX Irwah16%du flUid (II' 1(1 (kiSp*si(' 1I(' tee..vriir 
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La Société Radio-Canada 
Radio-Canada est une société d'etat creée par Ia Loi sur Ia radiodiffusion dans le but 

d'offrir un service national de radiotélévision au Canada. Fondée en novembre 1936, 
Ia Société Radio-Canada relève du Parlement, auquel cue rend compte chaque année 
de son exploitation par lentremise do ministre des Communications. Les 
administrateurs et dirigeants de Radio-Canada sont responsables des politiques et des 
programmes de Ia Société. Elle est financée principalement par des credits publics 
votes chaque année par le Parlement. auxquels sajoutent les recettes (Ic Ia publicite 
commerciale présentée a Ia télévision, Ia radio de Radio-Canada ne comportant pour 
ainsi dire pas de publicitC. 

Radio-Canada a son siege social a Ottawa. Le centre dexploitation du rCseau 
anglais est situC a Toronto, et plusieurs centres régionaux de production anglaise sont 
disséminCs dans tout 1€ pays. L'exploitation des services francais est centralisée a 
Montréal et comporte des stations locales francophones dans d'autres villes du 
Québec ainsi que dans Ia plupart des autres provinces. 

Les installations de Radio-Canada s'étendent de I'Atlantique an Pacifique, et 
jusque dans le cercie arctique. Elles desservent les rCseaux français et anglais de 
télCvision et les chaines radiophoniques MA et MF stéréo de Ia SociCté. Un service 
radio spCcialement consacrC au Grand Nord présente des emissions en anglais, en 
français, en diverses langues amCrindiennes et en inuktitut, Ia langue des Inuit: Ia 
tClévision du Nord a egalement commence a presenter des emissions en inuktitut. 

Tomp': rhir, 	Pin 	r1r,,c I, 	 fr' 	,',TljcSj(,i l's Pits 	l)Nin.rrir I,,'' 	 ri----------fm,,-. i. -I, 
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Tant pour Ia radio que pour Ia télévision, les réseaux de Radio-Canada se 
cumposent des stations appartenant a Radio-Canada et exploitées par elle, qui 
diffusent le programme national complet, et des stations affiliCes privées, qui 
prCsentent un nombre convenu d'Cmissions de Radio-Canada. Daris de nombreuses 
petites localitCs et dans les regions isolCes, des réCmetteurs assurent le relais du 
programme national, mais ne disposent pas de personnel ni de studios POUF rCaliser 
des emissions locales. Les divers rnoyens, qu'utilise Ia Société comprennent Ia 
location de canaux du satellite canadien Anik. 

Radio-Canada International, le service d'ondes courtes de Radio-Canada, diffuse 
tous los jours en 11 langues et distribue gratuitement des emissions enregistrées aux 
radiodiffuseurs du monde entier. Sur le plan international, Radio-Canada vend 
également de ses emissions a d'autres pays, remporte souvent des prix internatio-
naux, ot fail partie de plusieurs organismes internationaux de radiodiffusion. Elle a 
des bureaux a IA)ndres, Paris, New York et Washington, et des services d'informations 
en Extreme-Orient, a Moscou et a Bruxelles. 

Les horaires d'émissions sont varies et reflCtent ainsi les principes exposés dans Ia 
Loi sur Ia radiodiffusion selon lesquels ale service national de radiodiffusion devrait 
être un service Cquilibre qui renseigne, Cclaire et divertisse des personnes de tous 
ages, aux intCrêts el aux gocits divers, et qui offre une repartition equitable de mute Ia 
gamme de Ia programmation. La teneur des emissions est en grande partie 
canadienne: environ 701/6 a La télCvision et plus de 800% a Ia radio. 

Radio-Canada ne cesse d'encourager les artistes et interprètes canadiens en 
diffiisant des muvres canadiennes de musique, de theatre et de poésie, en 
commandant certaines ceuvres, de méme qu'en parrainant des concours artistiques et 
en prCsentant des films canadiens. A partir de certaines emissions, Ia Societe prepare 
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des livres, des enregistrements, des bandes sonores et des films qui sont mis a Ia 
disposition do milieu éducatif. 

Le service postal 
La Sociétt' canadienne des Postes est chargéc dassurer Ia levee, Ic fri. Ic transport et 

Ia livraison (I environ 25 millions d'envois par jour ouvrahte. Pour y arriver, elle fait 
appel a 53,400 employés a plein temps et exploite environ 8,200 étahlissements 
postaux d'un ocean a l'autre. Les livraisons sont effectuCes a 7.9 millions de points de 
remise et dans 159 pays. 

Les installations de la Société varient en importance, depuis les bureaux de poste 
des pet ites localités qui se comptent par centaines au Canada aux Ctablissements de 
traitement hautement mCcanisCs des grands centres. Le transport étant son ossature, 
Ia poste utilise tous les moyens pour offrir aux usagers un service rapide et fiable: 
avion (vol regulier ou affr(tC), train, bateau et autohus. De plus, die exploite en propre 
un des plus gros parcs tie camions du gouvernement. 

La SociétC offre toute une gamme de services: livraison de lettres, de revues et de 
coils ainsi que courrier recommandé, poste certifiée, livraison de paquets d'argeni. 
poste prioritaire et courrier electronique. La poste prioritaire est un service de 
Iivraison programme qul dessert tous les grands centres d'affaires et industriels du 
pays et certaines villes a l'Ctranger. Dans Ia catégorie du courrier Clectronique sont 
inclus Telepost et Intelpost. Telepost associe la rapiditC de la transmission 
électronique a Ia livraison prioritaire. Le service Intelpost est un courrier fac-similé 
qui permef de transmettre des messages par satellite entre le Canada ci divers autres 
pays, et par faisceaux hertziens d'un ocCan a i'autre au Canada mème. 

Le Service philatelique offre aux collectionneurs une variCtC de timbres qu'ils 
peuvent se procurer a la valeur nominate, soil an comptoir philatelique de certains 
bureaux de poste ou au Service Iui-même. 

La SociétC canadienne des Postes assure le fonctionnement du MusCc national des 
Postes que des milliers de personnes visitent chaque annCc. La bibtiotheque de 
recherche du musée esi ouverte au philatélistes, aux historiens et aux écrivains. 
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Loisirs 
Au (;inathi l'industrhulisatron et les conquCtes de Ia technologie se sont traduites 

par une semaine de travail plus courte, des vacances payées plus longues, one retraite 
plus pr(coce et un temps accru pour les loisirs ct les divertissements. 

Les definitions dts loisirs sont nombreuses et reflCtent tout on éventail de points de 
vue. Par loisirs. on peut tout simplement entendre les diverses activitCs possibles 
hors travaili,. On a egalement assimilC les loisirs a lensemble des activités 

auxquelles one personne sadonne de son plein gre; ii peut sagir de Se reposer. (IC 
samuser, de parfaire ses connaissances ou ses aptitudes, d'amCliorer sa sante 
physique et mentale par Ia pratique des sports et l'exercice dactivités culturelles. ou 
encore d'uvrer hinCvolernent dans I'intérét commun. Toutefois, de nombreuses 
definitions des loisirs excluent des activités comme le sommeil, le manger, les 
dCplacements entre le domicile et le lieu de travail, les travaux mCnagers et les soins 
personnels. On peut percevoir les programmes officiels dCducation permanente 
comme on Cpanouissement personnel ou on besoin, de Ia méme maniCre que Ic 
sommeil ou Ic manger, de sorte qu'il est possible de Ins exciure aussi des loisirs. On 
peut prCtendre par ailleurs que l'emploi do temps en dehors (10 travail est laissC a Ia 
discretion de chacun et que tout Ce temps libre peut étre consacré aux loisirs. 
NCanmoins, Ia majorité des gens s'accorderont a dire que le sommeil, Ic manger et les 
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soins personnels demandent un minimum de temps qui ne peut en aucun cas être 
considéré comme disponible pour les loisirs. 

On ne sentend donc pas toujours sur ce que recouvre le terme aloisirsn, mais on 
s'accorde volontiers pour y rattacher certaines activités, nommément celles qui 
procurent un plaisir a celul qui les exerce, par exemple jouer au tennis ou écouter des 
disques. Ii arrive que dingrats travaux menagers deviennent parfois une 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 différe 
selon les goCits et les penchants de chacun. Ceux-ci peuvent varier dune personne a 
l'autre, et aussi selon les circonstances pour une même personne. 

Travail et 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 hahituellement par one augmentation 
des dépenses. Theoriquement. Ic partage du temps entre travail et loisirs est une 
question dc choix. Toutefois, dans Ia pratique, Ia plupart des salaries ne peuvent 
personnellement determiner que dans une certaine mesure quelle sera Ia durCe de 
leur travail. Au Canada, les jours ouvrables et les jours chômés sont hahituellement 
fixes par les employeurs ou dans le cadre de Ia négociation collective conformCment 
aux lois en vigueur et aux normes adoptees; par consequent, les travailleurs canadiens 
sont Ic pitis souvent tenus de travailler un nombre fixe d'heures par jour et de jours 
par semaine. 

La semaine normale de travail au Canada compte entre 35 et 40 heures, reparties sur 
cinq jours de travail. La plupart des salaries ont droit a au moms 10 jours fériCs par an 
ainsi qu'à on congé annuel de deux semaines, ou de trois, quatre semaines ou plus 
aprés uncertain nomhre d'années au service dun méme employeur. Compte tenu des 
week-ends, des jours feriés et des conges annuels, Ia majoritO 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 la population qui fait partie de Ia 
population active et de Ia repartition de ce pourcentage entre occupés et chômeurs en 
quête de travail. Par definition, les inactifs ne travaillent pas et ont donc plus de temps 
libre a leur disposition. C'est le cas des gens qui ont pris une retraite precoce et des 
personnes âgees. 

Manifestations et attractions 
Chaque annCe, manifestations et attractions dans toutes les regions do Canada 

attirent on grand nombre de vacanciers et de touristes en quête de divertissements, de 
sensations fortes ou de repos. Des manifestations comme le Carnaval de Québec et Ic 
Stampede de Calgary sont centrCes sur des faits historiques, sociaux ou culturcis. Par 
ailleurs, les attractions peuvent We soit des éléments naturels soit des creations de 
I'homme qui présentent un caractère permanent et se distinguent par des traits 
architecturaux ou geographiques ou par l'usage rCcrOatif ou culturel auxquels As se 
prétent. Les musCes, les parcs, les montagnes et la vie nocturne des villes font partie de 
cette categoric. Par exemple, on peut citer un phCnomène naturel comme les chutes dii 
Niagara ou une réalisation humaine comme Lower Fort Carry a Selkirk (Man.). 

Des manifestations marquantes ont lieu dans chaque province et territoire. Parmi 
les plus anciens évCnements sportifs en AmCrique du Nord figurent les régates 
annuelles a St. John's ('I'.-N.). Charlottetown, capitalu de I'Ile-du-Prince-Edouard, 
organise Ies Journées paysannes et Ia Semainc du Bon Vieux Temps, offrant au 
programme do Ia musique, des expositions agricoles et artisanales, des courses 
d'attelages et des parades. En Nouvelle-Ecosse ont lieu les Jeux Ccossais dans les villes 
du Cap-Breton, et au Nouveau-Brunswick diverses rCjouissances sont organisCes en 



rapport avec les act ivites de pêche dans Ia province, comme par exemple le Festival 
do Homard a Shediac et le Festival du Saumon a Campbellton. 

Au Quebec, ii y a Terre des Hommes, l'exposition culturelle et ethnique 
permanente de Montréal, et le Festival des Cantons A Sherbrooke, dont Ic programme 
ciimprend des spectacles québécois, des concours detraction de chevaux, des soirees 
et de Ia cuisine gastronomique. En Ontario, il existe notamment les festivals d'art 
dramatique de Stratford et (IC Niagara-on-the-Lake. 

Dans l'Ouest canadien, les manifestations reflètent Ia diversité culturelle de cette 
Jeg()fl et l'hCritage que les pionniers y ont laissC. A mentionner Ic Festival national des 
IJkrainiens h Dauphin (Man.), un aOktoberfest* a Vancouver (C-B.), le Stampede de 
Calgary (Aib.) et les rójouissances des JOUrnéCS de Ia colonisation a Saskatoon (Sask.). 

l)'s activitCs spCciales ont lieu chaque etC dans le Nord. A Yellowknife(T.N.-O.). tin 
Tournoi (IC goifnocturne est organisC chaque annCe, a Ia fin (IC juin. A Dawson City. 
au Yukon, Ia decouverte d'or en 1896 est célCbrCe le Jour de Ia DCcouverte, en aoCit. par 
des courses de radeaux sur La rivière Klondike et par des danses, évCnements sportifs 
et divertissements dCpoque. 

Récréation 
La nature des activitCs de loisir auxquelies les gens s'adonnent est fonction de l'àge, 

du sexe, du revenu et de La profession. Les a:tivitCs rCcréatives physiques et sportives 
les plus rvpandues comprennent: Ia natation, In patinage surgiace, le tennis, Ic golfet 
Ic hockey surglace. I)epuis quelques annCes, Iv ski de fond est de plus en plus pratiqué 
par les adultes et les families dans de nombreuses regions du Canada. 

Les activitCs les plus populaires comprennent l'Ccoute de Ia tClCvision et de Ia radio, 
i'audition denregistrements sur bande magnCtique ou sur disque, et Ia lecture des 
journaux et revues. Citons Cgalement Ia frequentation des librairies, des bibliothè-
(ltI(s ,  des cinCmas et des spectacles sportifs. 
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Alpinists Franchissant one crevasse 
de Is cascade de gIa:e Khumbu. 

Premiers Canadiens a atteindre le 
sommet de I'Everest—Laurie Skreslet 
(a gauche) et Patrick Morrow. 

1. Steve Podborski (au centre) célé-
brent sa victoire a Is Coupe du monde. 

2. Rick Hansen, du Canada, rem-
porte sa deuxième mCdaille d'or A Is 
finale du 400 metres des VII frux 
panaméricains an fauteuil roulant. a 
Halifax (N.E.). 

3. Gerry Sorensen A Grindeiwald. 
en Suisse, apres sa deuxième vic-
toire en 24 heures aux Cpreuves de 
descents de Ia Coupe du monde. 

4. Wayne Gretzky, des Oilers 
d'Edmonton, battait en 1981-1982 le 
record de Ia LNH pour le nombre de 
buts marques en one mAme saison, 
enfilant sea 77, 78 et 79 huts con-
tre lea Sabrea de Buffalo. 
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Programmes des administrations publiques 
Tous les echelons de l'administration publique cherchent a enrichir les loisirs des 

Canadieris. Plusieurs organismes fCdCraux ont Ctahli des programmes importants a 
cette fin. notamment Ia Direction générale de Ia condition physique ci du sport 
amateur du ministére de Ia Sante nationale et du Bien-étre social. Cette dernière 
s'occupe surtout des activitCs rCcrCatives et du conditionnement physique et execute 
on certain nombre de programmes visant a encourager les Canadiens a pariiciper, 
quel que soit leur age, des activités de conditionnement physique: cue aide 
financièrement et conseille des organismes rCcréatifs comme le YMCA, les clubs de 
garçonnets et de fillettes, les scouts, les guides ci les auberges de jeunesse: cue aide 
aussi les autochtones du Canada a participer davantage aux sports et aux activités 
récréatives. L'Office de tourisme du Canada soutient Ia publicite, au Canada ci a 
l'extérieur, concernant les manifestations et attractions. Les MusCes nationaux du 
Canada stirnulent l'intérêt et La prise de conscience l'égard du patrimoine canadien 
ci de Ia diversity regionale par lent remise des musées nationaux, des musées associCs 
ci des programmes d'aide aux musCes. Le mandat de Pêches et Oceans Canada ci 
(lEnvironnement Canada comprend des programmes récrCatifs portant sur Ia pCche 
sportive. Ia protection des olseaux migrateurs. Ia mise en place de centres 
d'informat ion sur Ia faune ci Ia construction et l'entretien de quais pour petits bateaux 
de plaisance. 

Dans Ia region dOttawa—Hull, Ia Commission de Ia capitale nationale joue un role 
important de conservation ci d'amCnagemeni dans Ic domaine des loisirs de plein air. 
Les amCnagements queue offre comprennent Ic parc de Ia Gatineau, qui s'Ctend sur 
357 km (kilométres carrés) ci se compare aisCment A on parc national ou provincial, 
un réseau de promenades panoramiques et de pistes cyclables et une zone de verdure 
en demi-cercle au sud d'Ottawa øü tous peuvent s'ébattre; I'hiver, Ia Commission 
entretient Ia plus longue paiinoire extCrieure au monde surle canal Rideau, ci l'Cté dIe 
loue des lopins de terre pour Ic jardinage dans Ia zone de verdure. 
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"6 km .iuhiiur tls stiiirci's thermalt's thins cu quL (hSI aujourdhui Iii parc nation,tI de 
Itanif. Dc ce petit noyau, le réseau est passé a 28 parcs nationaux qui préservent plus 
de 129 500 km de réions naturelles do Canada. 

Les parcs nationaux dLi Canada reflétent l'étonnante diversité géographique du 
lays. Le programme s'étend actuellement du parc national de Terra Nova, situé sur Ia 
ôte est accidentée (IC Terre-Neuve, au parc national de Pacific Rim, oü les vagues 

Irappent Ia magnifIque Long Beach sur Ia cole ouest de File Vancouver; de Pointe 
l'tttOe, point le plus au sud de La partie continentale du Canada, au parc national 
'l''\tivtiittuiij dans l'ili' Eaffin. 
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Il existe au moms un parc national dans chaque province et territoire. Les parcs de 
montagne de Ia Colombie-Britannique et de l'Alberta, parmi les plus anciens do 
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'élèvent brusquement au-dessus de Ia plairie, 
sans Ia transition hahituelle. Les forêts de peupliers et dépinettes font contraste avec 
les prairies avoisinantes du parc national d'Elk Island. en Alberta. Le parc national 
Prince-Albert (Sask.), renferme trois zones de végétation: Ia forét boréalc, Ia 
savane-parc oü pousse le tremble et La prairie: on y trouve en plus des centaines de 
lacs, ruisseaux, étangs et marais. Dans le parc national do Mont Riding, au sommet de 
l'escarpement manitobain, le.s forèts do lest et du nord et les prés tie l'ouest forment on 
paysage diversifié qui abrite toute une gamme d'essences vegetales et d'animaux. 

L'Ontario compte quatre parcs nationaux: los lIes tie Ia hale Georgienne, Pointe 
Pelée, los lies do Saint-Laurent et Pukaskwa. La Mauricie, dans les l.aurentides, et 
Forillon, dans La péninsule historique de Gaspé. sont situés au Québec. 

Sept parcs nationaux des provinces de t'Atlantique préservent des regions de forêt 
acadienne et borOale. des zones do Ia côte accidentCe, des plages sablonneuses et Ia 
zone parsemée do lacs a I'intCrieur de Ia Nouvelle-Ecosse. 

II existe actuellement quatre parcs nationaux situCs partiellement OU entiCrement 
au nord du 60' parallèle. Le parc national do Wood Buffalo chevauche les limites de 
l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, et sert d'habitat au plus grand troupeau tie 
bisons do continent. Kluane, au Yukon, renferme le mont Logan, La plus haute cirne du 
Canada, tandis que dans le parc national do Nahanni (T.N.-O.). los spectaculaires 
chutes Virginia do Ia rivière Nahanni-Sud plongent dans Ia vallée situCe a 90 m 
(metres) plus bas. Dans l'ile Baffin, Auyuittuq, qui signifie en inuit l'endroit qui no 
fond pas, est le premier parc national au-delà du cercle arctique. 

Les paysages magnifiques et los nombreuses possibilités de loisirs qu'offrent les 
parcs nationaux attirent des visiteurs toute l'année, quo ce soit pour faire du camping, 
des excursions a pied, do I'alpinisme, de Ia natation, do Ia pêche, du ski on do Ia 
raquetto. Des programmes d'interprCtation, qui compronnent des visites commentCes, 
des expositions, des films et des brochures, expliquent l'histoire naturelle des 
diverses regions. 

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

Parcs Canada perpétue le souvenir de personnes, évCnements et lieux historiques qui 
ont joue on rOle important dans l'Cvolution do pays. Depuis 1917, date i laquelle Fort 
Anne, en Nouvelle-lcosse, est devenu Ic 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'aménagement. 

Les lieux sont choisis pour leur importance culturelle, sociale. politique, 
économique, militaire ou architecturale et englobent des grandes découvertes 
archéologiques. dont Ic cimetière indien do Port aux Choix et la colonie scandinave do 
l'Arise aux Meadows, a Terre-Neuve, Ctahlie yes lan 1000. Le parc historique 
national l'Anse aux Meadows a été designé Site du patrimoine mondial en 1980. 

Bon nombre de lieux et parcs historiques rappellent los debuts de I'exploration du 
Canada et los combats pour sa possession. Le parc Cartier-Brébeufâ Québec marque 
l'endroit 00 Jacques Cartier passa son premier hiver dans Ic Nouveau Monde, ainsi 
quo l'emplacement de La premiere residence des JCsuites au Canada. 
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l.a recherche de fourrures a conduit a une exploration poussèe du Canada et a Ia 
construction de nombreux postes et forts en vue d'étendre et de protéger Ia traite des 
pelleteries. CeS posies comprennent Port-Royal, Ia plus ancienne colonie francaise au 
ford de Ia Floride: Ic fort TCmiscamingue, poste de traite stratégique dans Ia partie 
superidure de Ia vallée de l'Outaouais: et le fort Prince-de-Galles, le fort de pierre Ic 
plus septentrional en AmCrique du Nord. Lower Fort Carry, près de Winnipeg, a été 
restaurC pour recréer un poste do XIX siècle de Ia Compagnie de Ia Bale d'Hudson: on 
petit y voirdes femines qui cuisent le pain et qui tissent dans Ia agrande maison, un 
forgeron a l'auvre dans son atelier, et des fourrures, autrefois le pilicr de I'éconornie 
canadienne, qui pendent dans le grenier du magasin general hien garni, centre 
d'activité du fort. 

Les fortifications militaires protégées a titre dc lieux historiques nationaux 
comprennent d'aboi'd la solide forteresse de Louishourg dans l'Ile du Cap-Breton, 
construtte par les Français an XVlIl siècle pour protéger leurs possessions coloniales 
en danger. PLUS une série de postes français et anglais Ic long do Richelieu et du 
Saint-l.aurent. pour se terminer par Ic fort Rodd Hill dans File Vancouver, em-
placement de trois postes de defense côtière hritanniques tie Ia fin do XlX siècle. 

Les postes tie traite des fourrures de Rocky Mountain House en Alberta, Ic fort St. 
James dans Ic nord de Ia Colomhie-Britannique et Ic fort Langley (C.-B.), oé a 
commence I'industrie d'exportation du saunion tie Ia province, rappellent l'expansion 
do commerce et Ia colonisation de l'Ouest. Cette dernière s'est effectuée 
pacifiquement grace entre autres a Ia Police montée du Nord-Ouest, qui est 
commCmorée a Fort Walsh (Sask.), premier quartic.r general de ce corps. 
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La principale voie de Ia ruée vers l'or du Kiondike est marquee et protégée par le 
parc historique international du même nom. A Dawson City, yule qui a connu un 
essor extraordinaire en 1898, le Palace Grand Theatre, Ia hutte dU poete Robert 
Service et le bateau a roue A aubes S,S. Keno mit etC restaurés, et d'autres hatiments 
sont en voie de l'Ctre. 

Province House, lieu historique national situé a Charlottetown (1.-P-F.), continue 
d'abriter los assemblCes lCgislatives de La province. Les maisons d'enfance de deux 
premiers ministres canadiens, Sir Wilfrid Laurier et William Lyon Mackenzie King, 
sont Cgalement des lieux protCgCs. Le parc historique national de la villa Bellevue a 
Kingston, superbe exemple du style architectural tuscan, fut autrefois occupée par Sir 
John A. Macdonald. 

Accords sur Ia récréation et Ia conservation 
Les accords sur La récrCation et Ia conservation (ARC), ont été inaugurCs par Parcs 

Canada en 1972 pour répondre aux demandes croissantes de conservation des Lieux 
historiques et d'amenagement de loisirs en plein air. Le programme repose sur le 
principe de concertation fédCrale-provinciale en matiCre de planification, d'amCna-
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 rCseau propose do rivières d'intCrêt pour 1€ patrimoine canadien. 

Canaux anciens. Au Canada, les canaux ont été construits pour les besoins do Ia 
defense ou do commerce afin de desservir un pays nouveau. A la ConfCdération, us 
sont passes sous lautoritO do gouvernernent fédCral en raison de leur importance pour 
le réseau de transports du pays. 

Cei-tains do ces canaux, dont l'utilité commerciale avait diminué, reièvent 
maintenant de Parcs Canada. L'Etat exploite et entretient les canaux du Canada en 
tant qu'exemples de Ia technogénie des premiers temps de notre histoire. Ces canaux 
servent aussi a illustrer comment l'homme a adaptC terres et cours deau a ses besoins 
en fait de transport et de communication. De plus, us offrent des occasions 
exceptionnelles d'utiLiser, a des fins de Loisirs, d'importants ouvrages anciens 
conserves et protégés pour Les generations actuelles et futures. 

Le canal Rideau, qui sert maintenant C la navigation de plaisance, fut construit il y a 
150 ans, en 1832, pour relier Ottawa a Kingston. Ii compte sur son trajet plusieurs 
endroits intCressants, notamment Ic blockhaus a Kingston Mills, l'atelier de 
marCchalerie C Jones Falls et Ia fonderie a Merrickville. 

Zones patrimoniales cooperatives. On appelle zone patrimoniale une region qui 
renferme des ressources naturelles ou culturelles importantes pour le pays, a cause de 
leur qualitC ou de leur nombre. Lorsque divers organismes possèdent, dirigent et 
entretiennent pareilles ressources collectivement en vertu d'un ARC, La region 
devient une zone patrimoniale cooperative. Cette concertation permet dCtablir des 
programmes complets de protection, de presentation et dutilisation rCcrCative du 
patrimoine qui seraient hors de Ia portée dun seul organisme agissant rio manière 
unilatérale. GrCce 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 pius vastes et plus efficaces aboutissant C la presentation intégrale d'une 
zone donnée. 

Les zones patrimoniales cooperatives peuvent prendre plusieurs formes. Parfois, il 
peut s'agir de ressources naturelles et culturelies diverses concentrCes dans un même 
lieu, et dont l'ensemhle revêt one certaine importance pour Ia nation. En d'autres cas, 
ii peut s'agir dun type particulier de ressources patrimoniales d'importance nationale 
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(par exemple les voles terrestres ou fluviales historiques des paysages ruraux 
évocateurs du passé) dent Ia preservation exige une action concertée. Pour le moment, 
zone patrimoniale historique est un terme génCral qui s'applique a toute zone dont 

Ia protection et Ia presentation des ressources exigent tine action concertée. 
Cours d'eau historiques. Le fOdéral propose dCtablir un rCseau de cours d'eau 

hisloriques a travers Ic pays. Le Canada est dote de multiples voles fluviales qui 
constituent une panic importante de son patrimoine naturel et culturel dont certains 
exemples mCnitent détre protCgCs. La direction des ARC consulte actuellement les 
provinces et les territoires afin de mettre en place les rouages qui permettront a Parcs 
Canada dentreprendre un programme commun d'Ctahlissement de semblahie rCseau. 
La nature du rCseau a l'Ctude est on système conjoint en vertu duquel Ia selection et 
lamenagement des cours d'eau choisis resteraient entièrement a Ia charge du palierde 
gouvernement responsable, selon Ia Constitution, de Ia ressource en question (e.g. le 
provincial pour les cours d'eau provinciaux: Ic federal dans les parcs nationaux: et le 
fCdèral, de concert avec les administrations territoriales du Yukon et des Territoires 
do Nord-Ouest, pour les coors d'eau des Territoires). 

Parcs provinciaux 

Li plupart des provinces ont soustrait it lemprise de Ia civilisation de vastes 
étendues oi elles veillent a conserver l'environncment naturel pour le plaisir des 
Canadiens et des touristes. Ensemble. Ia superficie des parcs provinciaux (environ 
298 600 km) et celle des parcs nationaux offrent plus de 1.6 ha (hectare) par resident 
du Canada. 

Parmi les premiers parcs du Canada. certains ont été créés par les provinces. En 
1895, Ic souci do gouvernement quehècois d'assurer Ia survivance du caribou a 
entrainC Ia creation du parc des Laurentides, qui jouxte Ia ville de Québec at, mind a 
une distance da peine 48 km. En Ontario. Ic premier parc a été le parc Algonquin, 
Ctabli en 1897. Dune superficie de 7540 km, il s'Ctend jusquen decà de 240 km des 
limites des villes de 'l'oronto et dOttawa. A l'instar de nombreux autres parcs de 
I'Ontario et dailleurs, ii Sc prete au camping, au canotage et a Ia péche sportive. 

I.es gouvernements provinciaux assurent en outre tine gamme de programmes 
rCcréatifs, gérent les ressources naturelles, la chasse et La péche et mettent en place des 
aménagements, soit directement, suit par le biais de programmes municipaux, 
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Tourisme 
Le tourisme influence La vie de tous les Canadiens. II Se répercute sur notre mode de 

vie et nous soulage du rythme impose par les pressions sociales contemporaines. Ii 
contrihue Cgalement a l'unité nationale en favorisant une meilleure comprehension 
entre les habitants des differentes regions du pays. 

I.e tourisme constitue pour le Canada one source importante de devises, en méme 
temps qu'ii stimule Ia dCpense intérieure. Ses repercussions sur La consommation, 
l'investissement et i'emploi sont considérables, et ii reprèsente une importante source 
de recettes fiscales. Les avantages qui en dCcoulent profitent a l'ensemble du Canada 
ainsi joue-t-il un role de premier plan dans Ia reduction des disparitCs 
socio-économiques regionales. 

Scion lOrganisation mondiate du Tourisme (montants exprimés en dollars 
américains), le tourisme en 1981 enregistrait au total 290.0 millions darrivCcs 
internationales (4.3 1Y. de plus qu'en 1980), et ces voyageurs ont dépensC environ $106.1 
miiliards dans les pays visitCs (11.3% de plus quen 1980). Dans Ic contexte mondial, Ic 
Canada se classait au neuvième rang en 1980 pour les recettes provenant des voyages 
internationaux et au neuvième rang pour les dépenses de ses residents au titre des 
voyages internationaux. Le tourisme a rapporté au Canada $16.5 milliards en 1981, cc 
qui représente pius de 5% du produit national brut. Les dépenses des Canadiens 
voyageant au Canada ont totalisé près de $12.8 milliards. Les $3.7 milliards restants, 
provenant des dépenses des visiteurs Ctrangers au Canada. constituaient Ia septiCme 
source de devises après les automobiles et Leurs pièces, le bois d'uvre, Ic papier 
journal. Ia pâte de bois, Ic gaz nature! et Ic pétrole brut. 
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Receltes et dépenses au titre des voyages entre le Canada et les autres pays, 
1976-81 

Pays 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

(miiJions de dollars) 
Etats-Unis 

Recettes .................. 1,348 1,525 1,650 1.881 2,121 2,491 
Dépenses ................. 1.950 2,280 2.553 2.457 2,920 3.208 
Solde .................... -610 - 755 - 903 - 576 - 799 -717 

Autres pays 
Recettes .................. 584 5(X) 728 1.006 1,228 1,252 
L34penses ................. 1,165 1.386 1.531 1,498 1,657 1,876 
Solde .................... - 581 - 886 - 803 - 492 - 429 -424 

Ensemble des pays 
Recettes .................. 1,930 2,025 2.378 2,887 3,349 3,731 
D'penses ................. 3.121 3.666 4,084 3.955 4577 4889 
Solde .................... -1.191 -1,641 - 1,706 -1.068 -1,228 -1,158 
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En 1981, le nombro de visiteurs en provenance des Etats-Unis s'est établi a 39.8 
millions, soil 3.3% do plus qu'en 1980. Le nombre de visiteurs en provenance de pays 
autres que les Elats-Unis s'est Olevé a 2.1 millions. soit 0.8% de moms qu'en 1980. Sur ce 
nombre, 1,350651 venaient d'Europe et 540,588 du Royaume-tJni, principale source 
touristique après les Etats-lJnis. Parmi les visiteurs en provenance des autres pays, 
241,024 venaiont de Ia République fédérale dAllemagne. 146,461 du Japon. 136,871 do 
Ia France, 87,910 des Pays-Bas. 64,651 do l'Australie et 65,783 do Iltalie. 

La valeur des dépenses touristiques au Canada ne doll cependant pas être estimée 
uniquement en fonction des $16.5 milliards imputes directement aux dépenses de 
voyage. Des flux de dépenses secondaires se ramifient dans toute l'économie et 
engendrent des activités add itionnelles. 

Par exemple, lorsqu'un voyageur loue une chambre d'hôtel. II contrihue en premier 
lieu au benefice brut du propriCtaire de l'hôtel. Une partie de cc bCnéfice sort &'i 
rémunérer les employCs. Ces salaires sont ensuite depenses et profitent peut-êlre au 
dépanneur, puis au grossiste qui lui fournit les niarchandises, et enfin au 
manufacturier canadien qui a son tour achè.te probablement ses matiCres premieres a 
une autre soclété canadienne, et ainsi de suite. Compte tenu de cet effet 
multiplicateur, il Se peut que les $16.5 milliards engendres par le tourisme en 1981 

aient atteint quelque $28.2 milliards. 
Le tourisme a aussi créé l'equivalent de 1.1 million d'emplois dans l'ensemble du 

Canada en 1981, ou occupé environ 9.7% do Ia population active. LI fail appel it tousles 
pouvoirs publics et a plus do 100.000 entreprises privées de toutes sortes: sociCtCs de 
transport, services d'hébergement, restaurants, grossistes et voyagistes, agents de 
voyage, organisateurs d'activités et d'attractions et associations commerciales. 

Un autre aspect important de Ia consummation touristique au Canada est Ia faible 
part quy prennent les importations. Etant donnC Ia predominance dos services dans 
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Ic tourisme, les dépenses de voyage portent surtout Sw' des biens et services dans 
lesquels le contenu de main-d'uvre canadienne est assez prononcé. De plus, les 
biens qu'achetent les touristes sont généralement fabriqués au pays, exemple les 
aliments et boissons produits par les agriculteurs et conditionneurs canadiens et les 
souvenirs, par les artisans canadiens. 

Lessor du tourisme au Canada nest pas un effet do hasard. Le Canada possede de 
nombreux avantages touristiques. Sis au carrefour de l'hémisphère nord et a 
proximité du marché touristique le plus prospère du monde, ii jouit dune situation 
enviable. II regorge despaces libres qui seront de plus en plus recherchés it léchelle 
mondiale. Ses territoires nordiques constituent l'une des rares zones excentriques qui 
subsistent au mon(le. II possède d'immenses reserves d'une ressource récrCative des 
plus prCcieuses - l'eau - et dune ressource des plus prometteuses - Ia neige. Sa faune 
se compare avantageusement avec celle de n'importe quel pays du point de vue de la 
variCtC, de Ia quantitC et de Ia qualitC. La diversitC de son paysage, de sa culture et de 
son ethnic aoute a ses attraits touristiques, tout comme ses bâtiments historiques et 
les attractions qui se multiplient sans cesse dans les grandes villes. 

Le principal attrait du Canada demeure cependant l'amabilitC et I'hospitaliti' quon 
y trouve et qui lui (Hit valu une renommCe mondiale. L'essor touristique i-efIete 
Cgalement les efforts dCployes par les 10 ministères du Tourisme des provinces et les 
deux ministères du Tourisine des territoires, les services et le travail de promotion de 
milliers d'entreprises intéressées par le tourisme canadien, et l'activitC de l'Office de 
tourisme du Canada. 
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L'économie 

Performance économique du Canada, 1981-82 

Leconomie canadienne a c; rnmenct t'annte 1981 avec assez d'entrain, aprs tine 
baisse cyclique au premier semestre de 1980. Mais le redressement a été de courte 
durée, car au semestre suivant de 1981, l'économie a suhi une nciuvelle recession, Ia 
seconde en deux ans. Selon les premieres estimations de Statistique Canada, le 
produit national brut (PNB) sest accru de 3.0% dans lensemble de 1981. Toulefois 
cette croissance s'est produitv entièrement au premier semestre: dans les six derniers 
mois de 1981, l'activitC Cconomique rCeIIe a d&linC de près de 1.5%. 

Pour I'ensemble de lannCc, les depenses des entreprises en installations oft etC 
remarquahlement fortes. Les dCpenses publiques en hiens et services ont augmentC 
plus modCrCment, mais moms encore que les dCpenses de consommation. Le secteur 
du commerce international a exercC. globalement, une influence negative sur 
l'activitC economiquc canadienne en 1981; Ia croissance des importations a dCpassé 
celle des exportations, et le deficit do Canada au titre do commerce des biens et des 
services (mesuré en dollars constants de 1971) s'est Clargi considCrahle.ment. 

L'effet des taux records d'intCrCt a commence a se faire sentirau troisième trimestre, 
et l'activité Cconomiqiie a alors chute. Entre le deuxième et le quatrième trimestre. les 

- Vancouver (C-a). 
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dépenses réelles en biens et services de consommation ont baissé de près de 1%, et Ia 
formation fixe de capital des entreprises a reculé de presque 3.0%. Les exportations 
ont également régressé, mais les importations davantage encore, ce qui a réduit le 
deficit commercial au cours du second semestre par rapport au premier. 

L'examen des divers secteurs de l'Cconomie, laisse voir, qu'en termes reels les 
dépenses de consommation ont enregistrC une legère hausse de 1.7% en 1981, après 
une croissance quasi nulle l'année prCcédente. Toute cette croissance s'est manifestée 
au cours du premier semestre. Après l'anorexie de 1980, les dépenses de 
consommation n'ont jamais vraiment repris d'allant, car elles étaient bridées par une 
croissance trop modeste du revenu reel, les poussCes infiationnistes pendant presque 
toute l'année et des taux d'intérêt trés élevés. Ce sont les secteurs sensibles aux taux 
d'interêt qui sen soft le moms bien sortis, les dépenses de consommation en biens 
durables n'ayant progressé que de 0.5% a cause dun recul de 1% dans les dCpenses en 
automobiles. La croissance des dépenses en biens non durables a aussi ete inférieure a 
Ia moyenne, car les consommateurs tenaient compte des coCits élevés de l'Cnergie et 
des aliments; par contre, les dépenses en services et en biens semi-durables ont 
augmenté a des taux depassant 2%. 

La construction rCsidentielle s'est Cgalement ressentie de La faible croissance du 
revenu et des taux d'intérêt élevés. Du debut de 1981 a la fin 182,000 logements ont été 
mis en chantier, soit une hausse de plus de 14% sur 1980, mais qui était loin de 
repondre aux besoins de Ia population. La encore, la tendance n'a pas été uniforme 
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dun bout a l'autre de lannée: le marché, relativement actifau premier semestre. s'est 
effondrC au second, car Ia recession a commence a sCvir. En fait, les mises en chantier 
oft diminuC de plus de 200% au troisième trimestre, pCriode au cmii's de laquelle les 
taux d'intérét hypothecaire depassaient 20 1/6. Elles ont régressé encore de 23% dans les 
trois derniers mois de l'annCe. 

II semble que 1981 a marqué le terme de Ia progression rapide des depenses en 
capital des entreprises. qui avait commence a Ia fin de 1978. En 1981, ces dépenses ont 
dCpassC de loin celles des autres secteurs de l'économie. les dépenses en construction 
non rCsidentielle avant grimpé de 8.4%, et les achats de nouveaux materiel et 
machines de 5.6%. 

La vigueur qui a caractérisé la formation de capital des entreprises de 1979 a 1981 est 
attribuable a deux facteurs distincts. Premièrement, le redressement de Ia rentahilitC 
du secteur des entreprises, qui s'était amorcé en 1978, et lamClioration des taux 
d'exploitation ont déclenché une vague d'expansion dans les usines. Vers le milieu de 
1981. Ia courbe était de nouveau a Ia baisse. Les bénCfices ont diminué, lutilisation de 
Ia capacité a baisse par suite de Ia recession, et les taux d'intérèt Clevés ont dCcouragC 
de nouveaux investissements. Deuxièmement, de méme que cette poussCe génCrale 
des dCpenses en capital des entreprises, ii y a eu une forte relance des investissements 
dans le secteur Cnergétique: mais bon nombre des projets qui ont contribuC C cette 
relance sont trés avancCs ou presque achevés. Comme Ia situation mondiale de 
I'Cnergie et d'autres facteurs, notamment le milieu politique, ont change. Ia viahilitC 
des prochains projets Cnergétiques est pour I'instant incertaine, ce qui laisse prCvoir 
urn' forte haissu' (k's investissements dans cc secteur. 
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La performance des exportations canadiennes est due en grande partie it l'èvolution 
de l'économie arnéricaine, qui de facon générale nest pas favorable depuis 1979. En 
1981, les exportations de marchandises ont gagné 3.2% en termes reels, un 
affaiblissement Ctant visible, toutefois, dans les produits forestiers, qui ant etC touches 
par Ia faible deniande américaine de hois d'aiuvre. Les importations de marchandises 
ont progressC de 2.3%, par suite d'une meilletire balance du commerce des 
marchandises en valeur réelle. 

Mais cette croissance est freinée par deux facteurs. Premièrement, les terrnes de 
l'Cchange ont joué contre le Canada, ce qui a entrainC une baisse de l'excCtlent du 
commerce des marchandises mesurC en dollars courants. DeuxiCmement, le deficit du 
Canada au titre du commerce des services est monte en flèche pour atteindre presque 
$15 milliards. Cette situation est essentiellemeni clue a une augmentation de 18% des 
intérèts et des dividendes verses a l'etranger, par suite de gras emprunts it COUrt terme 
lances a l'etranger et de l'augmentation marquee des frais de service de cette dette. 
C'est ainsi que Ic deficit au compte courant de Ia balance des paiements du Canada 
s'est élargi pour dépasser $6.5 milliards, alors qu'il Ctait en moyenne de $4 a $5 
milliards au cours de Ia dernière periode des annCes 1970. 

Enfin, les depenses du gouvernement en biens ci services ant grimpé de 2.0% en 
termes reels en 1981. Cette hausse continue Ia tendance ohservCe depuis Ic milieu des 
années 1970, oü les dCpenses du gouvernement en biens et services finals ant laissé 
voir one croissance modeste, mais Ia progression Ctait un peu plus marquee en 1981 
que les annCes précédentes. Au total, le secteur public Ctait dCficitaire, l'excCdent 
collectifd'environ $2 milliards au niveau provincial et local contrebalançant en partie 
le deficit fCdCral de $7.5 milliards dans les comptes nationaux. 

C'est en 1981 que le dernier cycle inflationniste a atteint son apogee au Canada. Les 
prix a Ia consommation ont grimpé de façon soutenue de 1977 a 1981, oü ils ant 
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augmenté de 12.51% sur Iannée précédente daprès l'indice des prix a La consummation 
(IPC). La montée en flèche des prix a Ia consommation en 1981 est surtout attribuable 

Ia hausse denviron 300% des prix de Fénergie au Canada, car daprès d'autres 
mesures, I'inflatinn n'était pas aussi élevée. Dc plus, les prix commençaienl petit a 
petit a se stabiliser. En fail. vers Ia fin de l'année les variations mensuelles dans I'IPC 
ne dépassaient pas 10% aux taux annuels. Ce ralentissement de linflation sest 
poursuivi dans les premiers mois de 1982. 

Apres un debut de moderation, l'inflation a repris sous I'effet dune forte 
deterioration do marchC du travail, attribuable aux premieres ondes de choc de Ia 
recession sur léconomie. Au premier semestre de 1981, Ic taux de chômage était en 
moyenne inlCricur a 7.5%. En septembre, ii a depassé 8% pour s'établir ensuite au-delà 
de 100/6. Entre l'et' 1981 et Ic printemps 1982. plus de 300000 personnes ont perdu leur 
emploi, et Ic taux de chômage serait maintenant plus élevé si le taux dactivité de Ia 
population active navait pas baissC parce que des travailleurs potentiels quittaient le 
marché du travail par découragement. Ainsi, a partir de l'automne dernier une 
tendance a Ia baisse a remplace Ia croissance rapide de I'emploi qui avail eu lieu entre 
1979 et le milieu de 1981. 

Au debut de 1982, ii ny avait guère de signes dune fin prochaine de Ia recession. Les 
indicateurs laissaient prCvoir un autre ralentissement de l'activité économique au 
premier trimestre. Bien que les taux d'intérêt aient quelque peu baissC aprés avoir 
atteint leurapogCe vers Ic milieu de 1981, its sont restés trés élevés aux tats-Unis et au 
Canada. Mais au printemps il y avait des signes de relance aux tats-Unis. Aucun 
observateur n'espérait un redressement rapide ct de plus, tout le monde reconnaissait 
que lCconomie nord-américaine restait fragile et vulnerable a cause de Ia persistance 
des taux d'intCrêt trés Clevés. Cependarit, Ia perspective dune reprise aux tats-Unis, 
si modeste soil-die, laisse entrevoir Ia possibilité d'une fin de la recession au Canada 
dans un avenir previsible. 
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Certes, un redressement de l'économie amOricaine aiderait l'économie canadienne, 
mais ii ne résoudrait d'aucune manière toutes les difficultés actuelles de celle-ci. La 
reprise au Canada, quand elle se manifestera, se fera de façon plus lente et plus 
hésitante qu'aux Etats-Unis pour plusieurs raisons. Premièrement, linflation a ralenti 
beaucoup moms au Canada qu'aux Etats-Unis. Lindustrie canadienne est devenue 
moms competitive sur le marchC international a cause des taux d'inflation par les prix 
et par les coCits plus élevés au Canada quaux Etats-Unis. DeuxiCmement, les 
perspectives de Ia relance des dCpenses de consommation au Canada seront 
assombries par la nouvelle vague d'epargne chez les particuliers, qui atteint un 
nouveau record. Les consommateurs canadiens sont devenus très Cconomes devant 
l'incertitude économique et surveillent de près leurs dépenses. Enfin, même Si Ia 
baisse des taux d'interêt aux Etats-Unis entraine Ia mème tendance au Canada, les 
coüts des emprunts resteront probablement assez elevCs ici ñ cause de Ia faiblesse de 
la balance des paiements et. par consequent, du dollar canadien. 

En résumé, au printemps 1982 tout semblait indiquer une Iégere reprise de 
l'économie canadienne vers Ia fin de l'année. Le redressement sera très progressif 
sans veritable relance avant 1983. Pour l'ensemble de 1982, l'activitC économique 
restera faible, le léger redressement attendu vers Ia fin de l'année ne servant qua 
neutraliser lanorexie observée depuis l'CtO 1981. 

Pour 1983, les perspectives sont peut-étre meilleures, mais l'avenir reste incertain. 
Dans lensemble, lCconomie demeure fragile, et dans le cas oi2 nous subirions de 
nouveaux chocs, comme une autre flambée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, nous 
risquerions de connaitre un autre recul en 1983. 

CHARLES A. BARRE1F 



Richesses naturelles 

Agriculture 

Revenu, dépenses et investissement agricoles 
Bien que l'agriculture se pratique dans toutes les provinces, 80% des terres agricoles 

du Canada sont dans les Prairies et, en 1981, 63% de l'ensemble du revenu agricoie net 
sont allés aux provinces des Prairies. En 1981, Ic revenu agricole net total sest chiffré a 
environ $4,855 millions, soit: Colombie-Britannique, $127 millions: provinces des 
Prairies. $3,035 millions: Ontario, $843 millions; Québec, $646 millions; et provinces 
Maritimes. $203 millions. 

Torros up,ricolos, près do Reinu (Sash.). Los cénales, los fourrees et les oléogineux sent los panel pales grondes 
cultures du Canada et y oecupent environ 75% do toutes los surfaces o,tsemencées. 
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Les recettes monétaires provenant de La vente de cultures ant atteirit $8.6 milliards 
en 1981, soit a peu pres 47% du total des recettes monCtaires agricoles. Le ble reste Ia 
culture qui a la plus grande valeur économique, les recettes au titre de cette céréale et 
les paiements de la Commission du blé ayant atteint une valeur estimative de $4.2 
milliarcis en 1981. 

Pour ce qui est des dCpenses agricoles, les fra is d'amortissement constituent le paste 
le plus important suivi de près par les achats de provendes: les achats d'engrais, les 
achats de produits petroliers, et les reparations et pièces de machines; les salaires de La 
main-d'cuvre agricole représentent l'autre grand poste de dépenses agricoles. 

Alors que le nombre de fermes rCgresse lentement, laugmentation de Ia taille 
moyenne des fermes et Ia mCcanisation ant fait passer les immobilisations agricoles 
de $24 milliards en 1971 i plus de $99 milliards en 1980. La valeur totale moyenne en 
capital par ferme en 1980 Ctait de $301,287, dont $226,200 en terres et bàtiments. $45,152 
en machines et materiel et $29,935 en bétail et volaille. 

Grandes cultures 
Les cCrèales, les fourrages et les oléagineux sont les principales grandes cultures 

pratiquCes au Canada (75% de l'ensemble des superficies exploitees). Ces cultures 
représentent un vaste apport dans l'Cconomie nationale, puisque chaque année elles 
fournissent des millions de tonnes de récoltes qui sont transformées au pays méme en 
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formunt les trois quarts de Ia valeur de toutes les exportations canadiennes de 
produits agricoles et constituent une importante source de devises. 

En terme d'embhavures, de volume et de valeur a Ia production comme a 
I'exportation. lii ble domine. La variété ne printemps se cultive dans toutes les regions 
agricoles des Prairies, surtout en Saskatchewan oii le ble assure 65% des recettes 
monCtaires agricoles. La variCtC dhiver, qui intervient pour 5% de Ia production totale 
de hhé, est exploitée surtout dans le Sud ontarien: lAlberta est la seule autre 
importante region productrice de blC d'hiver. En 1981, le Canada a recoltC un volume 
record de blé. suit 24 419 400 t (tonnes). dont 2 560 271 t ont été transformees dans les 
meuneries canadiennes et 12 6(X) 000 t exportCes. 

l.a production de céréales fourragCres, notamment d'avoine et d'orge dans les 
Prairies et de maIs grain en Ontario. est essentielle a lindustrie de l'élevage 
canadienne. Pendant la campagne agricole terminée le 31 juillet 1981, au-delà de 13 
millions de tonnes d'avoine, dorge et de mals grain ont servi a lalimentation du bCtail. 
Les agriculteurs des Prairies produisent plus de 85% de Ia récolte nationale d'avoine et 
d'orge, tandis que ceux de l'Ontario fournissent environ 80% de Ia récolte totale (he 
mals grain, ii laquelle he Québec et he Manitoba contribuent Cgalement. La production 
de mals grain s'est beaiicoup accrue et approvisionne une bonne part du marché de 
lEst canadien. tout en devenant competitive sur les marches extérieurs. 
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Les principaux oleagineux - le coiza de type Canola, le un, le soya et la graine de 
tournesol - forment un groupe majeur de denrées. La production de Canola, de un et 
de graine do tournesol se concentre dans los Prairies, tandis que le coiza est cultivC 
dans le Sud ontarien. Les oléagineux comptent pour beaucoup dans l'économie 
canadierine. En général, quelque 30% de La rCcolte de Canola et 500% de cello de tin vont 
a I'étranger. En 1981, les olCagineux et leurs produits ont rapportC $827,786,000 en 
exportations. Sur le marchC intérieur, les olCagineux sont transformes en produits 
alimentaires et industrieLs et en tourteaux fortement protCiques pour lalimentation 
du betail. Depuis quelques années, on cultive au Canada une nouvelle varlCtC de 
colza, le Canola, qui possede d'excellentes propriCtés tant pour Ia consommation 
humaine qu'animale; cette variCtC représente déjà une forte proportion de La récolte 
annuelle de coiza. La demande globale de coiza a beaucoup augmentC ces cinq 
dernières années; plus do 1 million de tonnes ont été broyces au Canada en 1981. 

En dehors des Prairies, l'importance des elevages amène les agriculteurs a 
consacrer une plus grande proportion des sols arables aux fourrages. Les principales 
cultures fourragéres sont Ic maIs de provende et Ic foin. La production annuelle de 
maIs de provende atteint quelque 9 millions de tonnes en Ontario et 3.5 millions de 
tonnes au QuCbec. Ces deux provinces produisent aussi beaucoup de foin cultivé. 

Bien que restreinte en superfIcie totale, Ia culture commerciale du tabac engendre 
do fortes recettes monétaires agricoles ($380,540,000 en 1981). Le gros de La production 
au Canada est concentré dans l'Ontario: on en produit aussi un certain volume au 
Québec et de faibles quantités dans les Maritimes. 

1. Superficie et production des grandes cultures du Canada, 1979 et 1980 

Detail 	 Superficie 	 Production 

1979 	 1980 	 1979 	 1980 

(milliers d'hectores) (milliers de tonnes) 
Blé dhiver ............ 299.0 275.0 884.9 888.4 
Bk de printemps ....... 9056.9 9567.7 14520.7 16326.8 
Bk durum 	............ 1 133.0 1255.0 1798.9 1943.2 
Total ................. 10488.9 11097.7 17184.5 19158.4 

Avoine de provende 1541.1 1 514.7 2977.9 3027.6 
Orge de provende ....... 3724.3 4634.3 8460.1 11258.6 
Total ................. 330.0 309.9 524.7 448.1 

Graine de tin 	.......... 931.0 575.0 815.4 464.8 
Graine de coiza ........ 3406.0 2080.0 3411.1 2483.4 
Mais de provende 892.6 958.2 4983.0 5433.9 
Soya ................. 283.0 283.0 670.9 713.2 
Graine de moutarde 64.0 93.0 49.9 90.7 
Graine de tournesol 161.3 136.3 217.8 166.1 
Foin cultivé 	........... 5522.0 5477.0 26506.1 23749.2 
Mals de fourrage 485.0 487.3 14612.7 14286.9 
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Horticulture 
Li's fruits et legumes constituent une part importante de l'agriculture canadienne. 

Le Canada cultive commercialement plus de 30 sortes de fruits et de legumes, qui ont 
reprCsenté une valeur a Ia production de plus de $441 millions en 1979 et $464 millions 
en 1980. l.a pomme demeure le fruit le plus repandu. Deux variétés populaires sont Ia 
McIntosh et Ia Delicious, qui représentent respectivement 42% et 28% de Ia production 
totale de 1980. II y a des pommeraies dans tout l'Est canadien et en Colombie-
Britannique. Les pCches, les cerises et le raisin ne se cultivent qu'au sein de Ia region 
du Niagara dans le sud de l'Ontario, et dans Ia vallée de l'Okanagan en 
Coloinbie-Britannique. Ces dernières années. Ia culture de baies — fraises. bleuets et 
framboises - a augmentC graduellement. On en trouve des plantations commerciales 
dans les Maritimes, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. 

La pomme de terre est le plus important legume du Canada; en 1979, Ia valeur de sa 
production a atteint $167 millions. 38% de l'ensemble du revenu agricole provenant 
des ventes de legumes. Les provinces Maritimes sont Ia principate region canadienne 
de culture de Ia pomme de terre. La production nationale en 1980 a été de 2477 507 
($357 millions). 

L'industrie canadienne des champignons s'Clargit. La production nationale a etC de 
24.8 millions de kilogrammes en 1979 et 29.1 millions de kilogrammes en 1980. On 
prévoit que Ia production va continuer de s'accroitre pendant quelques années. 

L'industrie du conditionnement des aliments consomme d'immenses quantites de 
fruits et de legumes, surtout pour Ia mise en conserve et Ia congelation. Les pois, le 
mals, les haricots et les tomates sont les principaux legumes prCparés. tandis que les 
principaux fruits préparés sont les pommes, Ic raisin et les baies. Bon nombre des 
produits sont cultivés SOUS contrat pour le compte d'entreprises de conditionnement, 
mais Ia proportion cultivCe scIon ce régime diminue. 

En 1979, 1,617 serres cultivaient des produits de floriculture et des legumes au 
Canada. Malgré laugmentation du coUt des intrants et Ia persistance d'un niveau 



: 4  

Lo rcofle des chnmpignons et des tomates, en 	 I Ontario. 	 fW 

160 
	 LE CANADA, 1982-83 

élevé d'importations, les ventes des serres ont atteint un record de $200.7 millions. Les 
roses, les chrysanthèmes et les aillets demeurent les fleurs coupées les plus en 
demande chez les Canadiens. Les ventes des 599 pépinières ont atteint un sommet de 
$176.6 millions en 1979. En Ontario, qui a toujours été le premier producteur. on 
exploitait 56.5% des 23 539 ha consacrés aux pépinières. 

Environ 700% de Ia production mondiale de sirop d'érable provient de quatre 
provinces canadiennes (Québec. Onta rio, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick). 
Le Quebec, particulièrement dans les Cantons de lest et Ia Beauce, a les meilleures 
érablières du monde, favorisées par un climat avantageux. Ces dernières annécs, les 
tubes de plastique et les pompes aspirantes ont remplacé les seaux traditionnels pour 
Ia cuejllette de l'eau d'erable surenviron 25% des arbres entaillés. Le nouveau système 
exige une mise de fonds importante, mais ii est efficace, plus hygienique, cocite moms 
cher en main-d'uvre et augmente les rendements sans ralentir Ia croissance des 
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arbres. L'eau dérable ramassée entre dans Ia production de divers produits, dont le 
sirop, Ic sucre, Ia tire et Ic heurre d'érable, Le Canada exporte d'importants volumes de 
ces produits, surtout vers les Etats-Unis. 

Avec 29235 I (le miel en 1979. Ic Canada se classe parmi les 10 premiers pays 
apiculteurs du monde. On produit du miel commercialement dans toutes les 
provinces sauf Terre-Neuve, mais le gros de Ia récolte vient des trois provinces des 
Prairies. Le nombre d'apiculteurs continue a augmenter. sous Ia poussée de Ia 
demande tant intéricure qu'extérieure. 

Bétail 

Au 1 janvier 1982, on estimait a 12,520.000 (contre 12.468.000 au 1'' janvier 1981) Ic 
nombre total (IC gros bovins et de veaux dans 105 fermes au Canada (sans Terre-Neuve, 
qui en avail 6.600 ai.i r' juillet 1981). Le nombre de gros bovins abattus dans des 
étahlissements inspectés en 1981 s'est elevé a 3,196.887, soit 4% de plus qu'en 1980, 
tandis que le nombre de veaux abattus a été de 365,760 en 1981, en hausse de 8%. Le 
poids chaud moyen par carcasse d'animal abattu était (Ic 271.1 kg en 1981, par rapport 
4272.4 kg en 1980. Le prix moyen pondéré par 100 kg des bouvillons Al et A2 pesant 
453.6 kg et plus a Toronto était de $176.37 en 1981 ($178.00 en 1980). Les exportations 
de bovins pour l'abattage aux Etats-LJnis en 1981 se soft chiffrées a 120,952, en baisse 
de 36% sur 1980 (190,051). Les importations ont manifesté une tendance différente, 
ayant atteint Ic chiffre de 152,998 en 1981, soit une augmentation sensible sur les 51.769 
en 1980. 

I.e 1' janvier 1982, il y avait 9.261.000 porcs au Canada (sans Terre-Neuve, qui en 
avait 18.000 au 1" juillet 1981), soit 3% de moms qu'au 1" janvier 1981. Le nombre de 
porcs ahattus dans des établissements inspectés par Ic gouvernement federal en 1981 a 
etC de 12.844.300, soit it peine moms qu'en 1980(12,927,452). Le poids chaud moyen par 
carcasse en 1981 Ctait de 77.2 kg, soit un peu plus qu'en 1980(76.9 kg). Le prix pondérC 
moyen a Toronto pour les POFCS d'indice 100 est passé de $130.25 les 100 kg en 1980 C 
$154.35 en 1981. Les importations de porcs en 1981 sesontchiffrées 19823 000 kg. soit 
13% de plus qu'en 1980, tandis que les exportations ont atteint 128 998 000 kg. soit 9 5% 
de plus qu'en 1980. 

2. Production et disparition estimatives de viandes, 1980 et 1981 

Animal Année 
Animaux 
abattus Production 

Importa. 
tions 

lxporta. 
tions 

Disparition 
intérieure 

I I t I 
l3auf 	........... 1980 3.528.500 939536 77948 65004 952047 

1981 3,697.800 979872 78304 79232 990458 
Veau 	........... 1980 522,300 31 385 2507 443 33574 

1981 582,500 35564 1876 21 3777(1 
Parc ............ 1980 14,311,400 876786 17514 117940 773805 

1961 14,152.100 869 255 19 756 128 996 762 465 
Mouton at agneau 1980 240,500 4 526 13 954 93 18955 

1981 333,100 5969 10043 396 16701 
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Le nombre de moutons au Canada a legèrement augment& passant du chiffre 
estimatif de 488,100 le Ir  janvier 1981 a 499,300 le ir  janvier 1982. soit 2% de plus. 
Terre-Neuve, qui n'était pas comprise au 1r janvier 1982. avait 8,200 moutons et 
agneaux au 1 juillet 1981. En 1981, 175,868 moutons et agneaux ont été abattus dans 
des établissements inspectés par le gouvernement fédéral, en hausse de 53% sur 1980. 
Cola a fait baisser 10 prix a Toronto des agneaux pesant 36.3 kg et plus a $164.82 les 
100 kg en 1981 contre $179.77 en 1980. En 1981, 34,557 moutuns et agneaux ont óté 
iniportes, soit 58% do plus quen 1980, et los importations de viande de mouton et 
d'agneau se soft chiffrées a 10 043 000 kg en 1981, soit 28% de moms qu'en 1980. 

Production laitière 
En 1981, los fermes ont vendu 7 361 984 kL (kilolitres) de lait, dont 74% en Ontario et 

au Quebec. Trente-cinq pour cent do ce lait ont été consommés nature, landis quo 65% 
ont été transformés en produits laitiers divers. La valour a Ia production du lait vendu 
par les fermes en 1981, y compris les paiements supplémentaires, a été do $2,655 
millions en hausse de 14% sur 1980. Lors du recensomont de 1976, 96,900 fermes ont 
déclaré des vaches laitières, comparativement a 145,300 en 1971. Sur ce nombre 91,300 
ont eu des revenus de plus de $1,200 en 1976, a comparer a 129,800 en 1971. 

Volaille et ufs 
L'aviculture so caractérise aujourd'hui par un degré élevé do spécialisation et do 

concentration, notamment pour cc qui est des ceufs, du poulet de gril et du dindon 

Exploitation agricole, près de Alcove (Qué.). 

I 	..L 
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3. Invenlaire de certaines categories de bétail élevé dans les fermes du Canada 
1 janvier 1976-82' 

Vaches et Vaches et 
tintli's g'nisses Rnisses de Porcs. Moutons, 

tiouchen& total total 

ciii fliers) 

ri I 4,11491) 2 .54 1 .4 5,576.7 5,602.1 458.3 
1:1:119.5 2,455.1 5467.0 6154.5 410.1 

*78 12869.5 2,410.3 5,019.3 6,652.8 388.9 
1970 12,328.0 2,334.4 4,827,7 8,074.0' 430.0 
'*81) 12,403.0 2,350.2 4,849.6 9,688.0' 480.8 
'*81 12,488.0 2,346.7 4,865.6 9,553.8 488.1 
'*112 12,520.0 2,398.2 4,858.1 9,261.0 499,3 

I err,' 	N.'i.'.' 'c - .'pIi-.' Sei1.'l'. 	I, 	1 	an 	it 	[,lizs (;hiffri's 	r.',:tifi,', 
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4. Lait et crème vendus a Ia ferme, par region, 1980 et 1981 

Ventes a Ia ferme 

Region Année 

Pour consom- 
mat ion 

Pour transformation 

Livré 	 Livré comme 
comme 	crèm& 
lait 

Total des 
ventea a 
Ia ferme 

(kiiolitres) 
Maritimes ........... 1980 195 297 164 199 24631 384 127 

1981 192072 185727 21318 399117 

Québec et Ontario . . . 1980 1619740 3609421 89663 5318824 
1981 1629831 3707474 90997 5428302 

Prairies ............. 1980 462243 428371 125202 1015816 
1981 472709 477202 109921 1059832 

Colombie-Britannique 1980 30.5 378 153 388 1155 459 921 
1981 314103 159515 1115 474733 

Total. Canada ........ 1980 2582658 4355379 240 651 7178 688 
1981 2608715 4529918 223351 7361984 

Le laO écrémC a Ia ferme est exprimC en equivalent do lait 

dont les producteurs sont assujettis aux contraintes de programmes de gestion de 
loifre administrOs par les offices provinciaux de commercialisation. LactivitC des 
producteurs d'ufs et de dindons au niveau provincial est coordonnée par des 
organismes nationaux (I'Office canadien de commercialisation des ceufs, lOffice 
canadien de commercialisation du poulet et l'Office canadien de commercialisation 
des dindons) regis par des chartes fCdCrales. 

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

valeur des peaux d'animaux sauvages a etC de $72,011,315 en 1980-81, soil 60% (Ic Ia 
valeur de I'ensemble des peaux: Ia valeur des peaux provenant des fermes d'élevage a 
baissC de $48,039,708 a $47,379,066 pour la saison 1980-81. La production de fourrures 
d'animaux sauvages a atteint Ia valeur de $89,946,151 en 1979-80. 

Consommation alimentaire par habitant 
La consommation apparente totale de fruits au Canada a continue de s'accroitre en 

1979 et 1980, et sest chiffrCe respectivement a 100.3 et 101.6 kg par personne. 
Laugmentation Ia plus forte s'est produite au chapitre des fruits frais: soil de 1.1 kg de 
1979 a 1980. Par contre, Ia consommation de fruits en conserve a diminuC de 0.7 kg 
pendant La mCme pCriode. 

La consommation apparente de legumes a atteint 67.8 kilogrammes par personne en 
1980, soit un peu plus qu'en 1979. Ce sont les legumes congelés qui ont enregistrC Ia 
plus forte avance, 0.4 kg par personne de 1979 a 1980. Une baisse de La production de 
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pommes de terre blanches, d'environ 101/6 de 1979 a 1980, Un recul de Ia consommation 
de cc legume qui est passée de 76.7 kg a 71.1 kg par personne par annCe. 

Les consommateurs ont remplacC le breuf par Ia volaille et Ic porc en 1978, car le 
cycle du bwuf a commence sa phase de regression, cc qui explique Ia diminution des 
abattages de bovins. A 45.6 kg, Ia disparition de breufen Clait C son niveau Ic plus has 
depuis 1974. l.'expansion continue de l'industrie du porc a contrihué C maintenir les 
approvisionnements de porc. 

Uaccroissement de 1.2 L de Ia disparition du lait (IC consommation partiellement 
CcrémC en 1980 a etC lCgèrement compensCe par UflC baisse de Ia consommation 
apparente de lait entier. La disparition de lait écrémé de consommation ci de boissons 
au chocolat n'a presque pas variC. Le lait de consommation partiellement écrCmé a 
enregistrC Ia consummation apparente Ia plus forte. 

Li disparition de fromage a de nouveau augmentC en 1980, par suite de 
Iaccroissement de Ia demande de fromage cheddar, de fromages fondus ci de 
fromages fIns. La consommation apparente de cheddar a augmentC, passani de 
1.47 kg en 1979 C 1.49 kg en 1980. 

La disparition de café a Iegeremeni atigmentC de 1979 C 1980. l.a (lisparition de the a 
un peu diminuC en 1979 mais en 1980el1e est revenue C son niveau de 1978, suit environ 
2.3 kg par personne. l.a consommation apparente de cacao a marquC Ia plus forte 
avance de 1979 a 1980 s'étant Ctablie a 2.71 kg en 1979 et 3.18 kg en 1980. 
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Forêts 

Les foréts canadiennes constituent les principales ressources renouvelables du 
pays. S'étendant dun ocean a l'autre sur une bande ininterrompue de 500 a 2 100 km 
de largeur, elles alimentent les grandes industries des sciages, des pates et papiers et 
du contre-plaquC, ainsi que les autres industries du bois, essentielles a l'economie du 
pays. Un emploi sur lUau Canada depend de cette ressource, qui intervenait pour plus 
de $10,448 millions dans La balance commerciale de 1979, au titre du bois, des produits 
du bois et du papier. La forêt régularise le ruissellement et empéche lérosion, abrite et 
alimente Ia faune, et offre des possibilités sans pareil pour les loisirs. 

Les terres forestières pouvant produire du bois utilisable s'etendent sur plus de 
1 635 000 km2  (kilomètres carrés). On estime a 17 230 millions de rn 3  (metres cubes) le 
volume total de bois qu'elles contiennent. Les conifères en constituent les quatre 
cinquièmes et les feuillus, le reste. Le Canada compte huit regions forestières: boréale, 
des Grands lacs et du Saint-Laurent, subalpine, acadienne, côtière, montagnarde, du 
Columbia et des feuillus. 

La region boréale reprCsente 75% de La superficie forestiere productive du Canada; 
elle commence sur le littoral de I'Atlantique et se déroule en une large ceinture vers 
l'ouest, puis vers le nord-ouest jusqu'à l'Alaska. Dans cette zone, les coniféres 
prédominent, les essences les plus répandues étant l'Cpinette, le sapin baumier et le 
pin. La forét boréale compte aussi de nombreux feuillus, notamment Ic peuplier et Ic 
bouleau blanc. 

Sapeurs-pompiers pr6paront un meIane ignifugeant pour los ovians 
bombordiers d'eou, pr.s do Gastlegar, dons Iintérieur do Ia Colombie-
flrjtanniqi 1' 
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La region des Grands Lacs et du Saint-Laurent ainsi que Ia region 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, Ic pin rouge, Ia pruche, l'Opinette. 
Ic cèdre blanc (thuya) et le sapin: le bouleau jaune, l'Crable, le chène et le bois blanc 
dominent chez les feuillus. 

l.a region côtiêre de Ia Colombie-Britannique prCsente un aspect totalement 
different. Ses forêts se composent exclusivement de conifères et, en raison du climat 
doux et humide et des fortes précipitations, les arbres de trés grande taille-60 m de 
haut et plus de 2 mdc diamétre - y ahondent. Cette region représente moms de 2% de 
Ia superficie forestiere du pays, mais produit presque le quart du bois abattu. Les 
principales essences soft le cèdre de l'Ouest. Ia pruche, lépinette, le sapin et Ic sapin 
de Douglas. 

Les foréts de conifères des regions montagnarde, subalpine et du Columbia de 
I'intCrieur de la Colombie-Britannique ci de lAlberta sont mixtes; Ia repartition ci les 
caractCristiques des essences dependent du climat local, qui vane du sec au trés 
humide. Par suite de limplantation de nombreuses nouvelles usines de pMes et 
papiers. Ia production dans cette region a pris une expansion rapide ces dernières 
années. 

Les foréts canadiennes composées essentiellement de feuillus occupent une su-
perficie assez restreinte dans l'extrême sud de l'Ontario, oC lagriculture predomine. 

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

public. En vertu de I'Acte de lAmCrique du Nord britannique, devenu Loi 
con8titutionnelle, 1867, les gouvernements provinciaux jouissent du droit exclusifde 
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legifCrer en matière dadministration et de vene des terres publiques, furéts et bois 
compris, situCes sur leur territoire. Dans les territoires nordiques, les forets sont 
administrées par le gouvernement federal; elles ne couvrent que 5% des terres 
forestiCres productives du pays. 

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

Industries forestières 
Ce groupe d'industries comprend I'exploitation forestière, les industries de 

premiere transformation du bois et du papier, dont Ia matière premiere est surtout Ic 
bois rond, et les industries secondaires du bois et du papier, qui transforment Ic bois 
d'auvre, Ia pâte de bois, le papier de base et d'autres rnatières en une foule de 
produits. 11 figurait pour environ 16.9% de I'ensemble des exportations totales du 
Canada en 1980, contre 18.1% en 1979; Ia diminution est surtout altribuable a La haisse 
sensible de La quantité et de Ia valeur du bois d'ccuvre exportC aux Etats-Unis. La 
valeur des exploitations de pâte de bois ci de produits du papier a considérablement 
augmenté en 1980. 
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Exploitation forestière. La production de blues de sciage, de placages, de hois a 
I . tie poteaux et d'autres produits en bois rond a baissé de 161 757 000 rn' en 1979 a 
156 167 000 rn' en 1980. La production de billes de sciage et de placage est passée de 
114433000 rn 3  en 1979 a 109957000 m 3  en 1980: pendant Ia mème période, on a 
nhservé un déclin de Ia production de bois a pâte a l'est des Rocheuses, qui est passée 
3k 41029000 rn' a 39 570 (XX) rn'. La Colombie-Britannkiue a connu Ia plus faible 
lutisse de Ia production globale (76 195 000 m' en 1979 a 74 654 000 m' en 1980). 

Id valeur des exportations de bois rond a progressé denviron 24%, passant de $92 
millions en 1979 a $114 millions en 1980. Les exportations de blues de sciage, de blues 
it de billots ont monte de 370% en quantité et 16% en valeur en 1980. 

La valeur des expeditions de I'industrie de l'exploitation forestiére en 1980 a Cté de 
$4,559 millions, contre $4,222 millions l'annCe prCcCdente, en raison de Faugrnentation 
des valeurs unitaires; les quantités expediCes ont diminuC de 108 980 000 rn' qu'elles 
(talent en 1979 a 107 727 (XX) m 3  en 1980. 

En 1980, l'exploitation forestière occupait 45,826 personnes, suit environ 50% de 
imiflS quen 1979: Ia masse salariale en 1980 atteignait $W millions. contre $927 
millions iii 1979. 

I 	ri h Vml. 
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Scieries et ateliers de rabotage. Cette industrie est particulièrement sensible a Ia 
con joncture économique du pays et a l'état des marches etrangers, notamment du 
marchC américain. Grace a la grande vigueur de la construction résidentielle au 
Canada, et particulierement aux Etats-Unis, le marché do bois d'uvre a progressé de 
façon soutenue pendant 1977. 1978 et 1979. La production canadienne de bois d'ceuvre 
s'est accrue de 22% pour s'Ctablir a 46 700 026 m en 1979, contre 36 821 843 rn' en 1977. 
Los exportations ont progresse do 10%, passant de 29 058 766 rn' en 1977 a 
31 919 466 rn' en 1979. Toutefois. une baisse dans La construction rCsidentielle en 1980 
et 1981 a entrainC on flechissement de Ia production de bois d'auvre. On a estimC 
celle-ci a 39 670 435 m 3  en 1981, soit un recul de 15% sur 1979. Les exportations étaient 
do 27 509 207 rn' en 1981. 

En 1980, les scieries occupaient 55,902 personnes, pour une masse salariale de $1,132 
millions. La tendance a long terme vers l'agrandissement et l'automatisation des 
scipries so poursuit. surtout a l'intérieur do La Columbie-Britannique, oO l'industrie 
des sciages s'integre de plus en plus a celle des pates et papiers. 

Pates et papiers. La fabrication des pates et papiers est La premiCre industrie du 
Canada en ce qui concerne Ia valeur des expeditions. Elle conserve toujours Ic 
premier rang pour cc qui est de l'emploi, des traitements et salaires et de La valour 
ajoutée par l'activité manufacturière. La valeur ajoutée par cette seule industrie en 
1980 reprCsentait près de 2.0% du PNB total do Canada aux prix du rnarchC ($290 
milliards), intervenant pour 8.3% dans la valeur totale des exportations canadiennes 
(11.1% en 1979). Le Canada est le deuxième producteur de pâte do bois au monde 
(20 687 000 t en 1980), après les Etats-Unis of le premier exportateur. II est de loin Ic 
plus grand producteur de papier journal (8 368 166 t en 1980, soit près de 33% de Ia 
production mondiale). 

L'industrie des pates et papiers fabrique surtout des pates de bois et des papiers et 
cartons de base, mais dIe produit Cgalernent des papiers ci cartons faconnes et même 
des produits chirniques, de l'alcool et dautres sous-produits. Environ 60 0% des pates 

5. Statistiques principales de I'industrie des pates et papiers, 1977-80 

Detail 	 1977 	1978 	1979 	1980 

ftablissements 	........... nomhre 145 144 146 144 
Effectifs ................. nornbre 84.533 85,601 87,055 86,872 
Trailements at salaires ..... $ mullets 1,541,355 1,696,769 1,847,179 2,049,743 
Valeur des expeditions 

de produits de 
propre fabrication ....... $ mullets 6,636.533 7,648,960 9.282.403 10,920,200 

Vateur ajoutCe-activitC 
manufacturière .......... $milliers 3.056.481 3,503,545 4,539,127 5,362.325 

Pâte expédiee ............ milIiors clot 7066 8021 8089 8165 
$ milliers 2,270,938 2,461,919 3,287,581 4,140,647 

Papier et carton expédiCs milliers do t 11 880 13167 13333 13 140 
$ milliers 3,964,571 4,729,638 5,490,606 6,205,489 

Papier journal exportC...... milliers de 1 7266 7868 7778 7707 
$ mullets 2,381,265 2,886,214 3,221,678 3,676,488 
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fabriquees en 1980 ont éte transformées au Canada en d'autres produits, surtout en 
papier journal et 90% du reste ont ete exportés. 

Le Québec domine lindustrie des pates et papiers do Canada; en 1980. on Iui 
attrihuait 31% de Ia valeur totale de Ia production. Ii est suivi de Ia Colombie-
Britannique (28%) et de l'Ontario (21%). 

Industries de Ia transformation du papier. Ce groupe comprend les fabricants de 
papier-toiture asphalté, de hoItes et sacs en papier et d'autres produits de Ia 
transformation du papier. En 1980, ii comptait 644 établissements (586 en 1979), 
employait 43.437 personnes (41,863 en 1979) et a verse $734 millions en traitements et 
salaires ($644 millions en 1979): Ia valeurdes expeditions a atteint un nouveau sommet 
de $3,595 millions ($3,004 millions en 1979). Contrairement a l'industrie des pates et 
papiers de base, les industries de Ia transformation du papier sont essentiellement 
tributaires du marchi' intérieur. 

Autres industries du bois. Ce groupe comprend les usines de bardeaux. de placages 
et contre-pLiques et di' panneaux de particules avec ou sans placage qui, comme les 
scieries et Ii's usines de pates et papiers, comptent parmi les industries de premiere 
transformation du hois. II englobe egalement les industries secondaires du bois qui 
transforment le bois d'uvre, le contre-plaqué et les panneaux de particules en 
planchers avec ou sans placage, portes, chassis, produits lamellaires, éléments de 
cuisine, bátiments prefabriques, caisses, tonneaux, charpentes de toitures, cercueils 
et ustensiles. En 1980, ce groupe d'industries occupait 42,937 personnes: Ia masse 
salariale était de $665,733 milliers. La valeur totale des livraisons de produits 
manufactures sélevait a $3,119 millions. 
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Pêches 

Los prises do Poisson au Canada en 1981 ont manifesté a peu près Ia même tendance 
que l'année précédente. Lindustrie a toutefois connu des difficultés do commercia-
lisation, surtout pour les poissons de fond de I'Atlantiqtie, nécessitant ainsi des 
programmes d'aide du gouvernement fOdéral. 

En 1981, les debarquements ati Canada se sont chiffrés 5 1 355 500 t, contre 
1 340 314 t en 1980. La valeur au debarquement s'est élevée a $805 millions suit $67 
millions de plus que ]'année précédente. 

La valeur des exportations canadiennes do procluits do Ia pêche a continue a 
progrosser pour s'Cfahlir a $1.53 milliard en 1981, soil $250 millions de plus qu'en 1980. 

Senneur péchani Jo horeng. pri)s do Jo Colomhie-l3ritonniquo. 



w 

Villages de Terre.Neuve 

I. Port De Grave 

. Hibba Cove 
Dildo 

L - 

•r'
C 	 - 



174 	 I.E CANADA, 1982-83 

Suivant Ia tendance des années précédentes, environ 52% des exportations 
:anadiennes sont allées aux Etats-Unis et 32% aux pays d'Europe. 

Le Canada a continue a jouer un role important dans les négociations sur Ic droit de 
Ia mer aux Nations Unies, cherchant a rallier d'autres pays aux principes de 
conservation et au projet do modification du droit international de la mer. Les 
dtbarquements sur la cOte de l'Atlantique se sont chiffrés en 1981 a 1.157 300 t, en 
k'gère hausse par rapport a I'annee précédente. La valeur au debarquement sur cette 
c:ote s'est Otablie a $541.2 millions, soit $31 millions de plus qu'en 1980. Sur Ia côte du 
Pacifique, les prises de saumon ont considCrahiement augmenté alors que les prises 
du poissons de fond ont diminué. Les 148200 t debarquees en 1981, soil 18274 t de 
plus quo l'année précCdente, ont représenté une augmentation de $25 millions de la 
valeur au débarquement pour les pêcheurs de la cOte du Pacifique. pour un total de 
$217.8 millions. La valeur marchande de l'ensemble des produits de Ia pèche du 
(anada en 1981 Otait estimCe a $1,885 millions ($280 millions do plus qu'en 1980). 

II y avait environ 81,000 pêcheurs commerciaux au Canada. dont 67% sur la cóte de 
lAtlantique et 25% sur Ia cOle du Pacifique; los autres pêchaient dans les eaux 
inricures. l.a flottillc de p('che maritime (:omptail environ 41,(XX) hatraiix. 
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Minéraux et energie 

Minéraux 
La valeur de Ia production minérale au Canada a atteint $31.8 milliards en 1980. 

contre $26.1 milliards en 1979. En 1980. les minéraux metalliques représentaient 30.5% 
de cette valeur. Les principaux soft, par ordre d'importance, le cuivre, le minerai de 
fer, Ic nickel, br, le zinc, l'argent et l'uranium. Les combustibles rnin&aux, pétrole 
brut et gaz naturel en tête, figuraient pour 56.4% de Ia valeur totale de Ia production. et  
les minéraux non métalliques et les matériaux de construction pour 13.1%. Les 
principaux materiaux (IC construction sont Ic ciment, le sable et be gravier, et la pierre: 
dans le groupe des minéraux non metalliques, la potasse domine, suivie de lamiante. 
En 1980. Ia principabe production minérale a été celle du pétrobe brut, dont Ia valeur a 
totalist' $9.0 milliards contre $7.1 milliards en 1979 et $423 millions en 1960. 

En 1980. Ia production de nickel au Canada s'est chiffrée a 184 802 t d'une valeur de 
$1,497 millions, en hausse sur les 126 482 t dune valeur de $829 millions produites en 
1979. La majeure partie provenait des mines exploitees dans Ia region de Sudbury 
(Ont.) par l'INCO Limited et Ia Falconbridge Nickel Mines Limited. 

La production de cuivre en 1980 sest Clevée a 716 363 t dune valeur de $1,860 
millions: les chiffres correspondants de 1979 étaient 636 383 t et $1,511 millions. Les 
principales provinces productrices ont ete Ia Cobombie-Britannique (264 675 t). 
l'Ontario (259 349 t) et Ic Québec (97 728 t). 
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6. Valeur de La production minérale par categorie, 1971-80 

Année Métaux 

Minéraux 	Combus- 
non 	 tihes 
metalliques 	fossiles 

Matóriaux 
de 
construction Total 

(millions do dollurs) 
1971 	........ 2.940 501 	 2,014 507 5,963 
1972 	........ 2.956 513 	 2,368 571 6,408 

1973 	........ 3,850 615 	 3.227 678 8,370 

1974 	........ 4.821 896 	 5.202 835 11,75" 

1975 	........ 4.795 939 	 6.653 959 13,34' 

1976 	........ 5,315 1,162 	 8.109 1,107 15.691 
1977 	........ 5.988 1,362 	 9.873 1,249 18.47 

1978 	........ 5,698 1,478 	 11.578 1.508 20.24 1 

1979' ........ 7.951 1,868 	 14.617 1,648 26.081 

1980 	. 	....... 9,697 2.532 	 17.944 1,669 31.64; 
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La production de minerai de fer en 1980 a atteint 49 068 000 t ($1,701 millions): en 
1979, dIe était de 59 617 000 t ($1,807 millions). La production de zinc se chiffrait a 
883697 t ($858 millions) en 1980 contre 1 100 000 t ($1,060 millions) en 1979. 

La production damiante sest chiffrée en 1980 a 1 323 000 t dune valeur denviron 
$618 millions. La Québec figurait pour 87% de cette production, le reste provenant de 
Ia Colombie-Britannique et de Terre-Neuve. Le Canada est le deuxième producteur 
d'amiante, fournissant a peu près 300/6 de Ia production mondiale. 

La ciment est le principal matériau de construction produit au Canada; environ 60% 
de cette production vient de lOntario et du Québec. 

La potasse, le molybdéne et le charbon comptent parmi les minéraux auparavant de 
moindre importance mais dont Ia production s'est beaucoup accrue au cours de ces 
dernières années. 

La valeur de Ia production canadienne de potasse est passée de moms de $1 
million en 1960 a $1,021 millions en 1980, plusieurs mines ayant été ouverles en 
Saskatchewan entry 1962 et 1970. Environ 95% de Ia potasse produite dans le monde 
sert dengrais. 

Le Canada n'est surclassé que par les Etats-Unis comme producteur de molybdène. 
l.a valeur de sa production est passée de $1 million en 1960 a $299 millions en 1980. 
Plus de 90% de cetty production canadienne vient de Ia Colombie-Britannique. 

La production de soufre elémentaire a augmenté, passant de 6 314 000 t en 1979 a 
7656000 t en 1980 ($444 millions contre $160 millions). La gaz natural étant Ia 
principale source de soufre élémentaire au Canada. Ia production de ce mineral est 
directement liCe a celle du gaz natural quel que soit le prix du soufre. Presque tout le 
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soufre est transforme en acide sulfurique, dont La moitlé sert a la fabrication de 
nombreux engrais. 

Bien que La production d'or alt diminué pour s'établir a 50620 kg en 1980 (51 142 kg 
en 1979). sa valeura atteint $1,165 millions contre $591 millions en 1979 parstiite d'une 
hausse des prix mcindiaiix. 

Pétrole et gaz naturel 
En raison de Ia hausse constante des prix des produits energetiques, II est rnantfcste 

que Ion perçoit de plus en plus le secteur dc l'énergie comme un facteur dtterminant 
du bien-ètre économique. Le Canada est privilegie parmi les pays industrialisés du 
fait qu'il possède d'importantes reserves de Ia plupart des formes d'énergie bien que 
ses reserves prouvCes d'hydrocarhures ne reprCsentent que relativement peu d'années 
de production do petrole et de gaz. 

En 1980, l'industrie pétrolière a extrait des hydrocarbures pour une valour 
d'environ $16,603 millions, soit une avance de 24.0% sur 1979. L'accroissement de Ia 
valeur provient surtout de Ia hausse des prix, puisque Ia production de pCtrole brut a 
diminuC de 3.9% pour s'Otablir a 83 428 800 m (metres cubes) et celle de gaz naturel de 
7.3% pour s'établir a 69834 600 000 rn 1. La production de gaz liquefié a baissC de 2.4% 
pour se chiffrer a 19 172 200 rn 1 . 

7. Production minérale, par province, 1978-80 

Province ou territoire 

1978 

Valeur 

1979' 

Valour 

1980' 

Valeur 

$ miUiers % $ milliers % $ milliers % 
Terre-Neuve ........ 675,028 3.3 1,124,520 4.3 1,035.653 3.3 
!le-du-Prince.fdouard 2,068 -- 1,994 -- 2.340 -- 
Nouvelle-Ecosse 210.659 1.0 209,607 0.8 246.738 0.8 
Nouveau-Brunswick . 339,610 1.7 479.627 1.8 372,522 1.2 
Québec ............ 1,796,()50 8.9 2,164.546 8.3 2.466,795 7.7 
Ontario ............ 2,697,852 13.3 3,264,533 12.5 4.640.453 14.6 
Manitoba 	.......... 459,636 2.3 652.730 2.5 802,575 2.5 
Saskatchewan 1,581,850 7.8 1,873,772 7.2 2,314,616 7.3 
Alberta ............ 10,087,206 49.8 12,899,068 49.5 16,378.970 51.4 
Colombie-Britannique 1,882,652 9.3 2,720,552 10.5 2,795.338 8.8 
Yukon ............. 218,804 1.1 299.244 1.1 361.257 1.1 
Territoires du 

Nord-Ouest 309,639 1.5 391.163 1.5 424,501 1.3 

Total .............. 20,261.053 	100.0 	26,081,356 	100.0 	31,841,758 	100.0 

'Chiffres rectifiés 	Estimations provisoires. 	-- Nombres infimes. 	los chiffres ayant ete 
arrondis, le total pout no pas correspondre a Ia somrne des éléments 
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Les ventes intt'rieures de produits pétroliers raffinés ont atteint 100 611 733 m 3  en 
198th 38474 789 m d'essence a moteur. 30 338 977 rn 3  de distillats rnoyens, 
15 117 567 rn de mazout lourd et 16680400 m 3  cI'autres produits. 

En 1980, $7,019 millions ont été investis pour Ia mise en valeur de nouvelles reserves 
en remplacement des gites en voie de tarir. Sur ce montant. 72% ont été depensés en 
Alberta. ce qui reflète lactivité croissante de l'industrie dans les zones frontalières. 
L'Alberta figurait pour 90% de Ia valeur de production du pétrole brut, dii gaz naturel 
et des sous-produits du gaz naturel. Outre ses reserves de brut, le Canada possCde un 
volume considerable de sables hiturnineux. Selon une evaluation récente les reserves 
rCcupCrables de pCtrole brut synthetique de tous les dépôts biturnineux de l'Alherta 
sClevent a 50 milliards de metres cubes, dont 5 milliards environ jugés rCcupCrables 
au moyen de procédés analogues a ceux qu'utilisent les deux usines situées prés de 
Fort McMurray. Pour le reste, ii faudra employer d'autres techniques. 
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8. Production minérale, par genre, 1978-80 

Mincraux 	 Unite 	1978 	 1979' 	 1980' 

(milliers) 
Métalliques 

Antimoine ................ kg 
Argent ................... kg 1 267 1147 1 070 
Bismuth .................. kg 145 137 149 
Cadmium................. kg 1151 1209 1 033 
Calcium.................. kg 575 456 531 
Cobalt 	................... kg 12.34 1640 2118 
Columbium (Cb,O) ......... kg 2473 2513 2463 
Cuivre 	................... kg 659380 636383 716363 
Etain 	.................... kg 360 337 243 
Fer refondu 	............... I 
Indium ................... kg 4 2 

Magnesium 	............... kg 8309 9015 9252 
Mineral defer ............. 1 42931 59617 49(68 
MulybdCne ................ kg 13943 11175 11889 
Nickel 	................... kg 128310 126482 184802 
Or 	...................... kg 54 51 51 
Platinides................. kg 11 6 13 
Plomb 	................... kg 319809 310745 251 627 
SuIu'nium ................. kg 122 218 279 
Tantale (Ta,O,) 	............ kg 2 159 115 
Tellure................... kg 31 42 15 
Tungstènc (WO o ) ........... kg 2886 3254 4007 
Uranium (U 10,) ............ kg 8211 6 530 6739 
Zinc. .............. 	....... kg 1066902 1099926 883697 

Non mCt.illiciues 
Amiant.. .................. I 1 422 1493 1 323 
Azote .................... m 2  .. 
BarYtin 1 2 2 

Rioxyde de titane, etc 1 1 

Dolomie et brucite......... 
Gypse 	................... 1 8074 8098 7338 
Pierre gemme .............. kg .. 
Potasse (K20) 6344 7074 7201 
Pyrile. pyrrhotine ........... I 9 31 32 
Quartz 2165 2368 2252 
Sd. 	...................... I 6452 6861 7423 
Soufre, gaz de fonderie 676 687 895 
Soufre ClCmentaire 5752 6314 7656 
Steatite. talc. pyrophyllite . . . 62 90 92 
Sulfate de sodium 377 443 481 
Syenite nephelinique ........ 1 599 606 600 
Tourbe mousseuse .......... I 435 480 466 

Combustibles 
(itix 	natuirel 	............... m' 88610000 94426000 87108000 
Houuille ................... . 30477 33200 36688 
Pu'trule bruit m' 76348 86910 83477 
Scuus.produits du gaz 

naturel 	................. m' 16313 19 644 19147 
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8. Production minérale, par genre, 1978-80 (fin) 

Minraux 	 IJnité 	1978 	1977 	 19801 

(milhers) 
Mat1rialIx (IC construction 

(hau 	.................... 2034 	 1 859 	 2554 
CimCnt ... ............... 	t 	 10558 	 11765 	 10274 
Pprr(' .................... 	t 	122144 	109708 	103366 
Pruduits ariIeux 

(briques. tuiles, etc.) ....... 
Sable et gravier ............ t 	 272 092 	285 221 	276 452 

Chiffres rectiflés. 	Estimations provisoires. 	1chiffres confidentiels. 	.. Chiffres non 
connus. 

Houille 
l.a production houillêre du Canada est passée de 33.2 millions de tonnes en 1979 a 

36.7 millions en 1980, l.a valeur de Ia production en 1980 a atteint $932 millions cctntre 
$860 millions en 1979. Les exportations vers 18 pays Se sont établies a 15279 658 1. Nos 
principaux clients ant été le Japon (73%), Ia Corée du Sud (8%). Ic Brésil (4%) et Ia 
République fédérale tlAllemagne (4%). 



Extraction du chorhon a cia) ouverl, Jrins Ia sud (in Ia Coiomhie-Britnnniquc. 

9. Production de houille, par province, 1978-80 

Province 
Genre de 
houille 1978 1979 1980 

(milliers de (onnes) 
Nouvelle4cosse Bitumineux 2 650 2157 2 726 
Nouveau- 

Brunswick .......... Bitumineux 315 310 439 
Saskatchewan ......... Lignite 5058 5013 5971 
Alberta 	.............. Houille maigre 8278 9575 10544 

Bitumineux 5115 5529 6852 
Total, Alberta 13393 15 104 17396 

Colombie- 
Britannique 	......... Bitumineux 9061 10616 10156 

Total 30477 33200 36688 



RIC1IESSES NATIJ RELLES 
	

183 

lectricité 
Au Canada, Ia capacité de production totale est passée d'a peine 133 MW 

(megawatts) en 190) aux environs de 81 999 MW en 1980. 
Bien que Fenergie hydraulique ait eté de tout temps Ia principale source 

delectricitC du Canada, et le demeure, les ressources thermiques voient leur 
importance s'accroitre, et on prévoit que cette tendance persistera. Le choix entre 
implantation dune usine hydroClectrique et Ia construction d'une centrale 

thermique dolt sappuyer sur un certain nombre de considerations complexes, dont 
vs plus importantes sont d'ordre Cconomique. II est vrai que Ia construction dune 
:vntrale hydroelectrique exige des investissements très Clevés, mais en revanche les 
ma is cl'entretien et dexploitation sont de beaucoup inférieurs a ceux d'une centrale 
hermique. La longue duree de la centrale hydroélectrique ainsi que la sCcuritC et Ia 

'ouplesse de son fonctionnement militent également en sa faveur, sans compter que 
(vau est une ressource renouvelabie; par contre. Ia centrale thermique peut Ctre 

nstruite prés de Ia region cliente, ce qui réduit les frais de transport de l'Clectricite; 
n s'inquiète cependant des problémes de pollution que pose ce type de centrale. 
l.a tvndance mariuée vers Ia construction dv centrale.s therrniques qui s'est 

I1st!Ir d.iiis li'. Irinvvs 50 prnvient iLmns mint cediiine nivsmmrt mlii Liit qum dmns hun 
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des regions du Canada, et pour des raisons d'economie, Ia plupart des emplacements 
hydroClectriques assez rapprochés des centres de distribution étant déjà aménagés, 
les promoteurs ont do trouver d'autres sources d'Cnergie electrique. Bien que les 
progrés récents des techniques de transport a trés haute tension aient encourage Ia 
construction dusines hydroelectriques a des endroits considCrés auparavant comme 
trop éloignés, l'avenir appartient probablement aux centrales thermiques. 

Ressources et aménagements hydrauliques. Les ressources hydrauliques sont 
exploitees dans toutes les provinces sauf liIe-du-Prince-Edouard, oji ii n'existe pas de 
grands cours d'eau. La centrale hydroelectrique des chutes Churchill au Labrador, 
dotCe dune puissance installCe de 5 225 MW, est Ia plus grande centrale au monde. 
Cependant, la province de Québec est Ia mieux pourvue en ressources hydrauliques 
avec plus de 40% du total national, et possede Ia plus forte puissance installée. Les 
projets d'aménagement de certaines rivières se dCversant dans Ia baie lames se 
concrétiseront: en 1980 on a ajouté quatre groupes electrogenes a Ia LG-2. Des 
travaux futurs pourraient engendrer un supplement de 7000 MW, 

nerie thermique classique. L'tle-du-Prince-Edouard, Ia NouveIIe-cosse, le 
Nouveau-Brunswick, l'Ontario, Ia Saskatchewan, I'Alberta et les Territoires du 
Nord-Ouest dependent surtout des centrales thermiques pour leur approvisionne-
ment en Cnergie. L'abondance des ressources hydrauliques do Québec a jusqu'ici 
limitC a des fins locales l'utilisation de l'energie thermique, et l'amenagement de Ia 
baie lames maintiendra Ia puissance hydroelectrique au premier rang. Le Manitoba et 
Ia Colombie-Britannique d isposent d'une puissance thermique appreciable, mais 
I'accent porte encore sur les installations hydroelectriques. 

hi (rrfIII jlv(jfl 
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I:nergie thermonuIéaire. l.a pl'otIu(ti()n . uiiiniitt:i,iI tJ t'ttil14i) &t1ectriqu( a 
tntrales utilisant Ia chaleur produite par reaction nucléaire constitue I'un des 

poncipaux apports du Canada a Ia technologie des ressources énergétiques. 
experience s'est concentrée sur le réacteur CANDU alimente a l'uranium naturel et 

rilenti a l'eau lourde: l'utilisation de I'eau lourde comme modérateur assure un 
rindement Cnergetique élevé et facilite le contrôle du combustible consommC. 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 
ii'ntrales nucléaires. La premiere centrale nuclCaire pleine grandeur se trouve a 
l)ouglas Point, sur les rives du lac Huron; achevée en 1967, elle comprend un seul 
i'oupe de 220 MW. La deuxièrne, construite a Pickering, a I'est de Toronto, comprend 

ijtiatre groupes d'une puissance globale de 2 160 MW mis en service de 1971 a 1973. 
l, is  centrales de Douglas Point et de Pickering utilisent toutes deux l'eau lourde 

Imme caloporteur. La troisieme centrale nucléaire est celle de Gentilly (Qué.); 
tiirmCe d'un seul groupe de 250 MW, elle utilise l'eau Iégère bouillante comme 

iloporteur. La quatrième centrale nucléaire, Ia centrale Bruce, en Ontario, dune 
puissance de 3200 MW, i JCmarrC en 1978. 

Production et consommation d'énergie. En 1980, les centrales du Canada ont 
produit 367 305 670 MWh (megawattheures) denergie electrique, dont 70% au moyen 
ilinstallations hydroelectriques. Les exportations vers les tats-Unis ont dCpasse les 
importations de 27 237 237 MWh, Ce qui laissait aux consommateurs canadiens un 
total de 340068433 MWh. La consommation domestique et agricole moyenne 
ontinue d'augmenter: en 1980, elle Ctajt de 10742 kWh (kilowattheures), variant 
,itre 5975 kWh dans I'!le-du-Prince-Edouard et 13 795 kWh an Quebec. Le cout 

,iiiniiiI nnlven par ,:n,,siimniatp,ir domestiqui' it ariclit scivail ij $363.87. 
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Emploi 

La population active 

En 1981, la population active au Canada se chiffrait en moyenne a 11,830,000 
personnes, soit 64.70% de Ia population âgée de 15 ans et plus (a lexciusion 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, 10,933,000 travaillaient et 898,000 Ctaient en 
chômage. Le tableau 1 indique l'accroissement de Ia population active au cours de Ia 
periode 1970-81. De 1970 a 1981, cet accroissement provenait de l'augmentation de Ia 
population âgée de 15 ans et plus ainsi que de Ia hausse du taux d'activité. (Le taux 
dactivitC représente le pourcentage de la population qui, en age de travailler, fait 
partie de Ia population active.) La principale cause d'augmentation du taux d'activité 
global demeure Ia hausse du taux chez les femmes de tous ages. 
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1. Caracteristiques de Ia population active, moyennes annuelles, 1970-81 

Popula- 
lion Persi)nnes Taux Taos 

Anne Population' active occupses ChOmeurs d'activité de chômage 

(miiiiers) (pourcentoge) 
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 8.2 
1973 ........ 15,528 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 61)0 61.1 8.9 
1976 ........ 16,706 10,206 9,479 727 61.1 7.1 
1977 ........ 17,057 10.496 9,648 850 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 
1980 ........ 18,004 11.522 10,655 887 64.0 7.5 
11)61 	........ 18,295 11.830 10,933 898 64.7 7.8 

Personnes âgées de 15 ans St plus. a l'exclusion des penslonnaires d'institulions, des membres ii temps p1cm 
des Forces anmes eanadiennes, des r8sidents do Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des rósidents des 
reserves indierines. 

2. Person.nes occupées, selon l'âge et le sexe, moyennes annuelles, 1975-81 

A8e et sexe 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 

(milliers) 
Toutes peisonnes occupees 9.284 9.479 9,848 9,972 10.369 10055 10,933 

Hommes ............. 5,903 5,965 6,031 6,148 6,347 8,430 6,522 
Femmes 	............. 3,381 3,515 3.817 3,824 4,022 4,225 4,411 

Personnes occupées, 15-24 
ans 	................. 2,376 2,393 2.417 2,493 2,632 2.675 2,683 
Hommes ............. 1,299 1,299 1,317 1.352 1,428 1,438 1,436 
Femmps 	............. 1,077 1,994 1,100 1,141 1,204 1,237 1,247 

Personnes occupées, 25 
ans 	-4- 	............... 6,908 7,086 7,231 7,479 7,737 7,981 8,250 
Hommes ............. 4,605 4,666 4,714 4,796 4.919 4,993 5,066 
Femmes 	............. 2,304 2.421 2,517 2,683 2,818 2,988 3,164 

Le tableau 2 montre qu'entre 1979 et 1981 le nombre de personnes occupées a 
augmentë do 564,000. Entre 1979 et 1981, les personnes âgees do 15 a 24 ans, 
intervenaient au nombre do 51,000. ou pour9% dans I'augmentation totale. contre une 
part correspondante de 35% entre 1978 et 1979. L'au8menta lion de 1979 a 1981, chez los 
personnes âgées de 25 ans et plus, était do 513,000 ou 91%. 
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Le tableau 3 indique Ia repartition du chomage par principaux groupes d'âge et par 
sexe pour 1970 et 1981 et Ia redistribution proportionnelle du chomage global des 
hommes adultes par rapport aux femmes adultes et aux personnes âgCes de 15 a 24 
ans. Plus précisément, les hommes ages de 25 ans et plus représentaient 37% des 
chOmeurs en 1970, mais seulement 29% en 1981, alors que Ia proportion pour les 
femmes du mCme groupe d'àge est passCe de 18% a 25% et pour les personnes âgées de 
15 a 24 ans, de 45% a 46%. Le tableau 3 montre egalement que I'intervalle de variation 
des taux de chômage provinciaux s'est accru entre 1970 et 1981. 

3. Chômeurs, selon l'âge et le sexe et par province, moyennes annuelles, 
1970 et 1981 

Age et sexe 

Nombre de chômcurs 

1970 	1981 Province 

Taux de chOmage 

1970 	1981 

(miiliers) (pourcentoge) 
Ensemble des chOmeurs ...... 476 898 T.-N. 7.3 	14.1 

Hommes ................ 312 497 t.-P.-. -. 	11.4 
Femmes 	................ 164 401 N.-E. 5.3 	10.2 

N-B. 8.3 	11.7 
Chômeurs, 15-24 ans ......... 214 412 Que. 7.0 	10.4 

Hommes 133 239 Ont, 4.4 	6.6 
Femmes 	................ 81 174 Man. 5.3 	6.0 

Chômeurs, 25 ans + 	........ 262 466 Sask. 4.2 	4.8 
Hommes ................ 178 260 AIb. 5.1 	3.8 
Femmes 	................ 84 228 C-B. 7.7 	6.7 

- - Nombres infimes 

Gains et durée du travail 
Statistique Canada rccueille des renseignements sur les gains hebdomadaires 

moyens, Ia durée moyenne de 'a semaine de travail et les gains horaires moyens dans 
Ic cadre de son enquète mensuelle sur I'emploi. Ia remuneration et les heures-
personnes. LenquCte est menCe auprès dentreprises comptant 20 salaries ou plus 
pendant un mois quelconque de l'annCe; ces entreprises figurent pour près de 75% (Ic 
I'emploi (Ians Ic secteur commercial non agricole au Canada. 

Gains hebdomadaires moyens. Les gains hebdomadaires moyens des travailleurs 
de l'ensemble des branches d'activité observées s'élevaient a $355.30 en 1981, soit une 
augmentation de 11.9% sur 1980. Les hausses se situaient entre 10.1% dans Ic com-
merce et 16.2% dans Ic secteur finances, assurances et affaires immohiliCres. Au niveau 
provincial, dies s'Ochclonnaient de 8.7% (lIe-du-Prince-douard) ii 14.2% (Alberta). 
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4. Gains hebdomadaires moyens des salaries dans certaines branches d'activité 
et dana l'ensemble des branches', moyennes annuelles, 1961, 1980 et 1981 

Gains hebdomadairs 	 Taux 
moyens 	 d'augmentation 

1981 1980 1981 

1961 
a 
1981 

1980 
a 
1981 

$ $ $ 
79.02 404.87 452.58 472.7 11.8 
95.57 468.60 534.43 459.2 14.0 
81.55 342.19 383.83 370.7 12.2 
88.22 364.99 406.83 363.4 12.0 
76.17 320.65 360.29 373.0 12.4 
88.93 461.59 520.95 499.3 12.9 

82.47 381.17 427.49 418.4 12.2 
64.54 238.53 262.56 306.8 10.1 

72.82 304.37 353.78 385.8 18.2 
57.87 211.17 234.86 305.8 11.2 
78.24 317.39 355.30 354.1 11.9 

71.06 288.90 328.12 361.8 13.6 
54.91 230.03 250.10 355.5 8.7 
63.72 265.95 296.44 365.2 11.5 
63.62 284.36 313.43 392.7 10.2 
75.67 315.36 351.57 364.6 11.5 
81.30 311.45 347.94 328.0 11.7 
73.66 283.20 314.31 326.7 11.0 
74.38 303.71 336.82 352.8 10.9 
80.29 341.93 390.41 386.2 14.2 
84.99 363.51 407.06 379.0 12,0 

llranche et province 

Branche 
Foréts ......................... 
Mines, broyage compris............ 
Industries manulacturières ......... 

Itien durables .................. 
Biens non durables.............. 

Conatniction .................... 
Transports, communications 

et autras services publics ......... 
Commerce ...................... 
Finances, assurances et affajres 

immobilières .................. 
Services ............ ........... 
Ensemble des branches' ........... 

Ensemble des branches par province 
Terre-Neuve ................... 
lle-dii .Prin,jo.ja,J ............. 
Nouvelle-Ecosse ................. 
Nouveau-Brunswick .............. 
Qu,hec ........................ 
Ontario ........................ 
Manitoba ....................... 
Saskatchewan ................... 
Alberta ........................ 
Colombie-Itritonnique ............. 

sL'ensemble des branchess comprend toutes lea aclivitês ssul l'sgric,,lture. Ia p8che el le pi(geage. 
l'enseignement et les services annexes, las services sanitaires et sociaux, les organasalions religieuses. lea 
ménages, et administration publique at Ia defense. Toutes lea statistiques sont établies daprés los 
declarations d'entreprises employant 20 personnes ou plus pendant un mois quelconque de l'année. 

Gains horaires moyens'. En 1981, les gains horaires moyens ont augmenté de 13.2% 
dons It's industries nliniè.res, 12.0% dans les industries manufacturières et 13.0% dons 
Ia construction. Au niveau provincial. les augmentations dans Ic secteur manufac-
tuner oscillairtnt enlre 11.8% en Ontario et au Manitoba et 16.5% a Terre-Neuve. 

Durée moyenne de Ia semaine de travail'. Dc 1980 a 1981 Ia durée moycnne (IC Ia 
semaine de travail a diminué dons toutes les industries saul le secteur manufacturier. 
l.a moyenne des heures travaillées dans l'industrie manufacturière s'est accrue it 

Terre-Neuve, en Ontario et ati Manitoba et a baissé dans les autres provinces. 

'l.es chilfres sur les gains horaires mayens et Ia durèe moyenne de Ia semaine de travail ne visent quo les 
salarlis pour lesquels on dispose do données sur lea heures de travail, 
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5. Gains horaires moyens et duree moyenne de Ia semaine de travail des salaries 
rémunérés a l'heure, moyennes annuelles, 1961, 1980 et 1981 

Durée moyenne 
de La semaine Atigmen. 

Gains horaires de travail tation Variatiiin 
moyens (GHM) (DMST) des GHM de la 1)MST 

1961 1980 1961 1980 
it a a it 

Branche et province 1961 1980 1981 1961 	1980 	1981 1981 1981 1981 1981 

$ $ $ (heures) % % % % 
Branche 2.13 10.80 12.23 41.8 	40.8 	40.4 474.2 13.2 -3.3 -1.0 

Mines, broyage compris .... 
Industries manufacturiCres ... 1.83 8.19 9.17 40.6 	38.5 	38.5 501.1 12.0 5.2 - 

Biens durahies .......... 2.00 8.72 9.74 40.9 	39.2 	39.3 387.0 11.7 -3,9 +0.3 
Biens non durables ....... 1.69 7.62 8.58 40.3 	37.8 	37.8 407.7 12.6 -6.2 - 

Construction 	............. 2.06 12.11 13.69 40.9 	39.0 	38.8 564.6 13.0 -5.1 0.5 
Bâtiment ............... 2.16 12.48 14.04 38.9 	37.6 	37.6 550.0 12.5 -3.3 - 
Travaux de genie ........ 1.90 11.42 12.99 44.8 	41.9 	41.9 583.7 13.7 -6.5 - 

Industries manufacturières 
par province' 
Terre-Neuve .............. 1.69 7.38 8.80 40.5 35.9 36.1 408.9 16.5 -10.9 +0.6 
No,avelle-cosse ........... 1.58 7.25 8.16 40.3 38.2 37.7 416.5 12.6 -6.5 -1.3 
Nouveau-Brunswick ........ 1.55 7.42 8.46 40.9 39.0 38.6 445.8 14.0 5.6 1.0 
Québec 	................. 1.65 7.54 8.48 41.5 38.9 38.8 413.9 12.5 - 6.5 -0.3 
Ontario 	................. 1.9.4 8.17 9.13 40.5 39.0 39,1 370.6 11.8 -3.5 1-0.3 
Manitoba ................ 1.67 7.20 8.05 39.7 37.6 37.8 382.0 11.8 -4.8 +0.5 
Saskatchewan ............ 1.98 8.79 10.13 39.0 37.0 36.9 411,6 15.2 -5.4 -0.3 
Alberta 	................. 1.96 9.21 10.49 39.7 37.9 38.2 435.2 13.9 -3.8 -0.8 
Colombie-Britannique ...... 2.23 10.82 12,19 37.7 36.2 35.5 446.6 12.7 -5.8 -1.9 

Lee donnees concernant l'tle-du-Prince-Edouard ne sont pas connues. 	- Néant ou zero 

La Commission de Ia Fonction publique 

La Commission de la Fonction publique est on organisme indépendant, 
responsable devant le Parlement, qui a le droit exclusifde procéder a des nominations 

et au sein de Ia 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, la Commission, depuis 1972, est chargée d'enquêter sur 
les divers cas de discrimination presumée, aux termes de La Loi sur l'emploi dans la 
Fonction publique. La Commission peut créer des comités poor statuer sur les appels 
interjetés contre certaines decisions en matiére de dotation ainsi que sur les 
allegations de favoritisme politique. 

Elle est autorisée a delCguer aux sous-ministres tous ses pouvoirs sauf ceux 
concernant les appels et les enquêtes. Elle les a delégues en ce qui regarde les 
categories de I'exploitation et du soutien administratif. Quant aux categories de 
l'administration et du service extérieur, des techniciens et des scientifiques et 
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spécialistes, Ia Commission a délégue certains pouvoirs tout en demeurant le 
principal organisme de recrutement de Ia Fonction publique. 

La Commission joue le role de gardienne du principe du mérite dans Ia dotation des 
posies de Ia Fonction publique. Aussi veille-t-elle a ce que des normes élevées de 
competence soieni maintenues dans les services de lEtat, tout en s'assurant que les 
deux groupes linguistiques officiels y soft adequatement reprCsentés; que le niveau 
de bilinguisme prescrit par Ic gouvernement y est respectC: quon y offre a tous les 
mémes chances d'emploi et davancement indépendamment du sexe, de Ia race, de 
lorigine nationale ou de Ia religion: et quon yen encourage lembauche de personnes 
handicapCes ou appartenant a des groupes sous-représentés. 

En plus doffrir des cours interministCriels dadminisiration publique, de formation 
professionnelle et do perfectionnement des cadres. la  Commission remplit auprCs des 
sous-ministres le rOle do conseil ci met a Ia thsposition des employCs divers services 
de formation ci de perfect ionnement afin do los preparer 0 des tOches spécialisCes ou 0 
des posies supCrieurs dans ladministration ci la gestion. 

La Commission s'assure quo les fonctionnaires répondent aux exigences 
linguistiques do leur poste ci que les titulaires ou candidats choisis qui ny satisfont 
pas reçoivent une formation dans leur Iangue officielle seconde. 11 lui incombt aussi 
dCtablir Ia mCthode devaluation des connaissances linguistiques et dc determiner le 
niveau do connaissance ou de competence linguistique des candidats. 

Organisations de travailleurs 
L'effectifdes organisations de travailleurs au Canada en 1980 Ctait do 3.396721. dont 

68.5% environ appartenaient a des syndicats affihiés au Congrès du travail du Canada 
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(CTC), 5.5% a des syndicats affihiés a la ConfCdCration des syndicats nationaux (CSN), 
1.3% a des syndicats affiliés a La Centrale des syndicats democratiques (CSD) et 0.8% a 
des syndicats affiliés a La Confederation des syndicats canadiens (CSC); les 23.8% 
restants étaient membres de syndicats nationaux et internationaux non affihiés et 
d'organisations locales indépendantes. 

Sur l'effectif total, 46.3% appartenaient a des syndicats internationaux, dont les 
sieges sociaux Se trouvent aux Etats-Unis. 

Seize syndicats ont declare un effectif d'au moms 50,000 en 1980. Les cinq 
principaux étaient: le Syndical canadien de La Fonction publique (257,180): les 
MOtallurgistes unis d'Amerique (203,000); le Syndicat national des fonctionnaires 
provinciaux (195,754); I'Alliance de Ia Fonction publique du Canada (155,731); et le 
Syndicat international des travailleurs unis de l'autornobile, de l'aéronautique et de 
l'astronautique et des instruments aratoires d'Amerique (130,000). 

Assurance-chômage 
La Loi sur l'assurance-chomage a Oté adoptee en 1940. Depuis, Ia structure 

fondamentale de Ia Loi na 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 ont été haussCs suivant l'évolution de l'économie. 

En 1968, lorsque le Parlement a approuvé une hausse des cotisations et des 
prestations et élargi le champ d'application du régime, La Commission d'assurance-
chómage (maintenant La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada) a W. 
chargée de procéder a un examen complet du programme et de recommander tout 
changement susceptible den améliorer les principes directeurs et la structure. La Loi 
sur l'assurance-chOmage de 1971 a été le fruit d'études approfondies. Elle vise a aider 
les travailleurs dont le chômage, y compris celui consécutifà la maladie, vient tarir les 
gains, et a ménager une collaboration avec d'autres organismes s'occupant de 
promotion sociale. En 1981, les prestations versCes sous l'empire de cette Loi se 
chiffraient & $4,828 millions. 

Depuis 1972, le régime s'applique a presque tous les travailleurs salaries, ainsi 
qu'aux membres des Forces armées qui sont couverts par le régime. En sont exclues, 
les personnes travaillant moms de 15 heures par semaine, ou gagnant moms de 20% du 
minimum hebdomadaire assurable ($63.00 par semaine en 1981) et les personnes âgCes 
de 65 ans et plus. La protection et le régime de cotisations et de prestations cessent de 
s'appliquer des que l'assuré atteint l'âge de 65 ans. En décembre 1981, on estimait a 
10.5 millions le nombre de personnes assurées. 

Employeurs et salaries assument les frais d'admiriistration du rCgime, de mCme que 
le coit des prestations ordinaires initiales, plus le coCt des prestations de 
prolongation fondées sur hi durée de l'emploi. Ils défraient aussi la totalité des 
prestations spéciales (maladie, maternité et retraite). Le gouvernement fédéral prend 
charge des prestations complémentaires fondées sur Ic taux regional de chômage, des 
prestations aux pêcheurs autonomes et des indemnités versées aux prestataires 
inscrits a des programmes officiels de formation et de creation d'emplois. II n'existe 
pas de caisse, et les cotisatiuns des employeurs et des salaries sont rajustCes bus les 
ans. En 1981, la cotisation maximale des salaries s'établissait a $5.67. L'employeur 
acquitte 1.4 fois Le taux applicable aux salaries. 

Scion le nouveau programme, La durée des prestations n'est pas uniquement 
fonction de Ia durée de l'emploi. Un prestataire peut toucher une indemnitC pendant 
50 semaines au maximum, selon ses antecedents de travail et hi conjuncture 
économique, a condition 1) d'avoir fourni au moms 10 a 14 semaines de cotisations au 
cours des 52 dernieres semaines et 2) d'être disponible, capable de travailler et 5 La 
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recherche d'un emptoi. Les personnes dites prestataires de Ia premiere catégoriei, 
c'est-à-dire comptant 20semaines ou plus de gains assures ont droit a un Cventail plus 
large dindemnitCs, y compris des prestations lorsque Ia perle des gains est causCe par 
Ia maladie ou La grossesse, et trois semaines de prestations de retraite dans le cas des 
travailleurs àgés. tin requCrant ne peut pas recevoir de prestations avant Ia fin dun 
délai de carence de deux semaines commençant par une semaine de chOmage pour 
laquelle une prestation serait autrement payable. 

Les prestataires de Ia premiere catCgorie dont les gains ont ete interrompus a cause 
d'une maladie, dun accident ou d'une misc en quarantaine (a l'exclusion des 
travailleurs indemnisés par Ia Commission des accidents du travail) peuvent toucher 
des prestations de maladie pendant au plus 15 semaines. Les prestations (Ic grossesse 
sont versées pendant au plus 15 semaines aux femmes de Ia premiere categoric: 
celles-ci doivent avoir etC actives pendant au moms 10 des 20 semaines prCcédant Ia 
30 semaine precedant la date prCvue de I'accouchement. 

Les prestations (IC retraite sont payables pour trois semaines. Elles soft versCes en 
Un montant global .iux prestataires de Ia premiere categoric âgCs de 65 ans. Les 
personnes qui ont plus de 65 ans doivent faire leur demande dans les 32 semaines qui 
suivent Ieui' 65 anniversaire de naissance, caries semaines d'emploi ne complent plus 
aprés cette date. Les prestations sont versées sans dClai de carence et sans Cgard aux 
gains DLI a Ia dispunihilite. 

Le taux des prestations est dans tous les cas egal a 60% de Ia moyenne des gains 
assures durant Ia pCriode de rCfCrence, le maximum en 1981 étant de $189 par semaine, 
Les gains assurables maximaux. et  les prestations maximales, font l'objet d'un 
rajustement annuel fondC sur un indice Ctabli daprès Ia masse salariale des 
Canadiens. En 1981, Ic maximum des gains hebdomadaires assurables Ctait de $315. 

Tout revenu du travail dCpassant 25% du taux des prestations est dCduit des 
prestations a verser. Dans le cas dune maladie ou dune grossesse, on deduit 
l'indemnisation pour perte de salaire des prestations de chômage après le dClai de 
carence. Tout revenu lie au travail est porte en deduction durant et apres ce dClai. 
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Industrie 

Croissance et evolution de I'industrie 
Au Canada, la longue phase d'oxpansion du produit intérieurbrut en prix constants 

qui avaiL caractérisé les années 60 s'est infléchie au debut des annOes 70 pour prendre 
fin en 1974. Do 1974 a 1975, ii n'y a eu pratiquement aucune augmentation (IC La 
production. tJne certaine reprise s'est amorcée dans Ia seconde moitiC do 1975, of s'est 
poursuivie jusqu'en 1976. A partir du milieu de 1976, la reprise a perdu do sa vigueur. 
et  Ia croissance a ralenti jusqu'à la fin de 1981. 

La période 1961-71 

L'expansion des années 60 a CLC manifeste dans la plupart des grands secteurs de 
l'économie. Le produit intérieur brut s'est accru do 74% entre 1961 et 1971. mais Les 
industries primaires (a l'excLusion des mines). Ia construction, le commerce do detail, 
Les aclminist rations locales et l'administration fédérale n'ont Pu egaler ce taux de 
croissance. La progression de 79% du côté des mines, carrières of puits de pétrole 
provenait des fortes avances do la production de minerai do fer, de pétrole brut et de 
gaz naturel. Los gains des industries manufacturières ont haussO de 84% Ic taux global 
de croissance dans cc secteur par rapport a 1961, les gains les plus imporfants ayanf 
éfé observes au chapitre du materiel de transport (en particulier des vChicules 
automobiles), des produits chimiques, des produits en metal et des machines. Un large 
éventail de services ont connu des taux de croissance de la production supérieurs au 
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taux daccroissement global du produit intérieur brut. Les transports ariens et les 
transports ferroviaires ont enregistré des avances respectives de 253% et 86%, tandis 
que l'enseignement progressait de 134%. Deux grandes divisions d'activité éco-
nomique —qui interviennent pour plus du quart du produit intéricur brut, soit ser-
vices socio-culturels. commerciaux et personnels, et finances, assurances et affaires 
immobilieres—ont affiché respectivement des taux de croissance de 871Y. et  74%. 

La croissance de lactivité économique de 1961 a 1971 doit ètre envisagee dans Ia 
perspective d'une evolution globale de I'économie, Certains changements sont a trés 
long terme et permanents, d'autres sont a court terme et temporaires. 

Le changement Ic plus fondamental, qui se produit d'ailleurs non seulement au 
Canada mais aussi dans nombre d'autres pays industrialisés, est probablement le 
passage d'une economic (In hiens a une economic de services. En 1949, par exemple. 
53% de Ia production intérieure provenait des industries de biens; en 1971. Ia 
proportion correspondante Ctait de 40%. 

l.a transition s'est effectuCe pour tine bonne part lorsque Ia contribution relative des 
industries primaires, en particulier I'agriculture, a Ia production intérieure totale a 
diminuC. I'apport de ces industries (agriculture, exploitation forestière, pèche, 
piCgeage, mines, carrières et puits de pCtrole) a Ia production intCrieure totale est 
tumbe de moitiC entre 1949 et 1971 pour passer de 16.6% a 8.1%. Limportance relative 
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des industries manufacturières a égalernent baissé durant la méme période, leur part 
ayant passé de 28% a 23%. Les industries de biens non durables ont subi une haisse 
considerable, tandis que les industries de biens durables ont affichC une 
augmentation resultant en partie de l'accroissement de Ia contribution des fabricants 
de pièces et accessoires d'automobile et des fabricants de produits Clectriques. 

Lu changement le plus marqué au niveau structurel est attribuahle a Ia croissance 
relative de l'enseignement et des services annexes. L'apport de ces activitCs au produit 
intérieur total a plus que quadruple. passant de 1.6% en 1949 a 6.5% en 1971, par suite 
de Ia progression de I'enseignement postsecondaire. 

Les services sanitaires et sociaux ont aussi connu une progression importante, leur 
part du produit intérieur total Ctant passée de 2.3% en 1949 a 5.3% en 1971. Dans le vaste 
secteur des finances, assurances et affaires immobilières, Ia proportion a grimpC de 
9.1% en 1949 a 11.5% en 1971; les services informatiques ont également contribuC it Ia 
croissance du secteur des services. 

La période 1971-81 

Cette période a dCbuté par une production record en agriculture et des niveaux trés 
élevCs de production dans la fabrication de materiel de transport, en particulier de 
vehicules automobiles. Toutefois, l'agriculture a sensiblement régressC en 1972 et ne 
s'cst pti6re redressée en 1973, année oi Ia production a atteint des niveaux élevés (laflS 
Ia plupart des autres sa:tetii's de Iecunumie, 
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Le fléchissement marqué de ractivite amorcé en 1974 était attribuable pour one part 
au ralentissement de Ia croissance dans legroupe des services, mais surtout aux fortes 
baisses enregistrees rians les industries de biens. Sur une période dun an a partir du 
premier trimestre de 1974, le taux de croissance des services est tombé de 6.4%, 
moyenne établie entr,t 1971 et 1974, a 2.9%; dans le cas des industries de biens, Ic taux 
de croissance (5.6%) des annécs 19715 1974 a cédé la place a une baisse de 5.8% durant 
les 12 mois considérvs. 

Ce n'est qu'au dernier trimestre de 1975 qu'on a constaté une reprise de l'économie; 
Ia relance vigoureuse des industries de hiens devait alimenter cette reprise jusqu'en 
mai 1976. Entre octobre 1975 et mai 1976, les industries de biens, Ic secteur des services 
et le produit intérieui' brut ont progressé de 7.4%, 3.5% et 5.00% respectivement. 
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Le ralentissement de La croissance entre mai 1976 et La fin de I'année provenait 
surtout dune baisse dans la construction non residentielle, bien qu'au cours do cette 
période un certain nombre dautres industries, notamment les pates et papiers. Ia 
fonte et l'affinage et Ia construction résidentielle aient aussi régressé et contribué au 
ralentissement observe. 

Par ailleurs, los services ont en général manifesté une croissance vigoureuse durant 
cette période. Le commerce de detail, les finances, assurances et affaires immobiliCres, 
et les services socio-culturels, commerciaux et personnels, qui inturviennent 
ensemble pour 40% du produit intérieur brut, ont connu une forte croissance entre mai 
et décembre 1976. 

De 1976 a 1979, aucun secteur de I'économie ne s'est révélé particulièrement fort: Ia 
croissance du produit intérieur brut a ralenti dans cette période plus qu'au debut des 
années 70. LCconomie na guère progressé de 1979 a 1980; la variation dune année sur 
lautre n'a W. quo de 0.3%. Los industries de biens ont subi leur premier recul (1.5%) 
depuis 1975. Par contre, les services ont marquC une avance de 1.5%. Des signes de 
reprise de Ia cioissance se sont manifestés au quatrième trimestre de 1980 et durant le 
premier trimestre de 1981, mais sans plus de vigueur le reste de l'année. En 1981, le 
produit intérieur brut a augmenté de 2.6%. 

Machines dinsertion a Iimprimerie du Calgary Herald. aü los 
sections spciiiJes sont inseres mecaniquement au e.cntre du 
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Dépenses d'investissement 
La progression constante du revenu au Canada depend, entre autres, de Ia capacitC 

de production of do vr'nte do biens et services. Cette capacité et Son utilisation efficace 
sont dies-memos largement tributaires de I'importance do l'investissement neuf 
dans los mines, les usines, los magasins, les installations de production d'énergie, le 
materiel do communication et de transport. les hôpitaux. los Ccoles, les routes, les 
parcs. et  do toutes autres formes de depenses en biens d'équipement nécessaires A Ia 
production do biens et services dans l'avenir. 

Chaque annCo, los investissements sont mesurés au moyen d'enquêtes périodiques 
et autros mCthodes. Les résultats de ces mesures paraissent sous forme de statistiques 
sur les dpenses faites par los divers secteurs do l'économie au titre du logement, ile Ia 
construction non rCsidontielle et des machines et du materiel. lJne enquCte stir les 
projets dinvestissernent est menée aupres d'environ 25.000 Ctablissements, of en 
faisant los ajustements nCcessaires pour tenir compte des Ctahlissements non 
enquCtOs et non dCclarants on assure Ia quasi-totalite de l'observation. Dans quelques 
domaines, par e.xemple agriculture, péche et logement, on établit des estimations des 
dCpenses de façon independante en se fondant sur les tendances courantes et sur 
l'opinion d'experts. 

l.information sur li's depenses d'investissement permet de connaitre Ia situation du 
marchC tant dims I'ensemhle do l'economie que dans des secteurs particuliers. 
Comme ces dt'penses interviennent pour une proportion importante et assez variable 
de La dCpense nationale brute, l'ampleur of La nature du programme d'investissement 



(millions do dollars) 
4,729.6 1,627.6 
4,989.2 1,712.7 

296.9 202.6 
311.6 237.7 

9,437.0 8,342.4 
11,454.2 10,116.8 

1,290.2 235.0 
1,464.2 266.5 

	

4,478.4 	6,106.0 

	

4,833.3 	6,546,0 

	

434.1 	636.7 

	

470.5 	708.2 

	

3,637.1 	11,979.5 

	

4,104.1 	14,220.9 

	

1,911.9 	2,146.9 

	

2,170.0 	2,436.5 
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1. Résumé des dépenses d'investissement et de reparation, par secteur, 
1981 et 1982' 

Investissement 	 Investissement et reparation 

Machines 	 Machines 
Cons- 	et 	Total 	Cons- 	et 

Secteur 	 truction 	materiel 	partiel 	truction 	mat8riol 	Total 

	

Agriculture et pêche . . 1981 	1,308.0 	3,421.6 

	

1982 	1,364.1 	3,625.1 

	

For4ts ............. 1981 	126.7 

	

1982 	151.7  
Mines, carrières et 

puits de pCtrole . . . . 1981 
1982 

Construction ........ 1981 
1982 

Industries 
manufacturières .... 1981 

1982 
Services publics ..... 1981 

1982 
Commerce.......... 1981 

1982 
Finances, assurances et 

affaires immobilieres 1981 
1982 

Services commerciaux 1981 
1982 

Institutions ......... 1981 
1982 

Ministères .......... 1981 
1982 

Logement 	.......... 1981 
1982 

Total .............. 1981 
1982 

170.2 
159.9 

1883.6 
2,226.1 
1,083.9 
1,230.2 

9,591.9 12,431.6 3,668.8 13,714.6 17,383.4 
10,737.4 13,860.2 4,073.6 15,448.6 19,522.2 
7,474.2 16,309.4 10,280.8 11,057.3 21,338.1 
8,040.3 19,221.3 12,805.0 12228.0 25,033.0 
1,429.7 1,990.0 741.7 1,684.9 2,426.6 
1,323.9 1,926.2 797.7 1,592.2 2,389.9 

485.5 4,573.4 4,336.4 581.2 4,917.6 
560.7 5,072.8 4,784.7 666.8 5,451.5 

3,544.6 4,311.4 886.5 3,980.9 4,867.4 
4,101.5 4,833.7 856.9 4,602.7 5,459.6 

580.3 2361.5 2,167.7 709.7 2,877.4 
629.6 2,636.7 2,392.2 767.8 3,160.0 

1,046.9 7,641.8 8,105.2 1,311.4 9,416.6 
1,177.5 8,583.2 9,114.8 1,491.0 10,605.8 

- 13,139.6 16,359.9 - 16,359.9 
- 12,818.7 16,396.6 - 16,396.6 

30,712.4 78,512.4 56,954.6 43,501.5 100,456.1 
33812.2 87,172.0 63555.2 48,375.0 111,930.2 

7,553.4 
9,228.1 

206.3 
234.0 

2839.7 
3,122.8 
8,835.2 

11,181.0 
560.3 
602.3 

4,087.9 
4,512.1 

766.8 
732.2 

1,781.2 
2,007.1 
6,594.9 
7.405.7 

13,139.6 
12,818.7 
47,800.0 
53,359.8 

1  Chiffres reels provisoires do 1981 et depenses projetées pour 1982. 	- NCant nu zero. 

permettent de prévoir les pressions auxquelles seront soumises les capacités de 
production de l'economie pendant Ia période visée par l'enquête. En outre, los 
données sur l'ampleur relative du programme d'investissement projeté, tant pour 
l'ensemble des activités économiques que pour chacune d'elles, révélent Ia façon dont 
les chefs d'entreprise envisagent Ia demande future par rapport a Ia capacité de 
production. Les depenses de reparation non capitalisées au chapitre des construc-
tions, des machines et du materiel sont egalement indiquees, mais sCparCment. En 
totalisant les dCpenses de reparation non capitalisées et les in'imobilisations on 
obtient une idée plus precise des ressources humaines et matérielles indispensables 
au maintien de Ia capacité actuelle de production et 5 son accroissement. 
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Dépenses provinciales 
Les depenses indiquées pour chaque province ou territoire représentent Ia valeur 

des travaux de construction et des machines et du materiel acquis en vue d'être 
utilisCs dans la province ou Ic territoire. Ces dCpenses représentent un apport brut a 
léquipement de Ia province ou du territoire, et reflètent lactivitC économique (Ic Ia 
region. Toutefois, ii peut arriver que leur principal effet d'accroissement de l'emploi et 
du revenu sexerce dans d'autres regions. Parexemple, l'investissement de millions de 
dollars en usines et biens d'equipement dans l'Ouest canadien petit donnor lieu a une 

2. Résumé des dépenses d'investissement et de rparation, par province, 
1981 et 1982' 

Province 
ou 
territoire 

tnvestissemenl 

Ma- 
Cons- 	chines 
truc- 	et 
lion 	materiel 

Total 
partiel 

Investissement et reparation 

Ma- 
Cons- 	chines 
truc- 	et 
lion 	materiel 	Total 

(millions de dollurs) 
Region de I'Atlantique 

Terre-Neuve ........ 1981 811.9 339.3 1151.2 951.1 645.8 1.5969 
1982 958.6 406.4 1.365,0 1,114.2 745.1 1,859.3 

lle-du-Prince-&touatd 1981 109.0 65.4 174.4 151.5 96.6 248.1 
1982 122.0 71.2 193.2 167.7 105.8 273.5 

Nouvelle4cosse ..... 1981 1,199.9 740.9 1,940.8 1,499.9 1,035.2 2,535.1 
1982 1,567.2 999.7 2,566.9 1,899.5 1,330.7 3230.2 

Nouveau.Brunswick. . 3981 792.3 721.9 1,514.2 1,008.2 1,063.9 2,072.1 
1982 939.0 827.4 1,766.4 1,168.0 1,218.9 2,384.9 

Total, r6gion de 
l'Atlantique 	...... 1981 2,913.1 1.867,5 4,780,6 3,610.7 2,841.5 8,452.2 

1982 3,586.8 2,304.7 5,891.5 4,349.4 3,398.5 7,747.9 
Québec 	............. 1981 8,808.8 5,436.0 14,044.8 10,678.6 8,027.5 18,706.1 

1982 8,866.7 5,910.4 14,777.1 11,106.4 8,804.9 19,911.3 
Ontario 	............. 1981 11,743.0 11,044,7 22,787.7 14,567.7 15,405.5 29,973.2 

1982 12,956.3 12,439.4 25,395.7 16,087.2 17,447.3 33,534.5 
Region des Prairies 

Manitoba .......... 1981 1,227.9 1,054.2 2,282.1 1,580.7 1,625.3 3,206.0 
1982 1,230.1 1.076,9 2,307.0 1,610.0 1,736.0 3.346.() 

Saskatchewan ...... 1981 2,340.5 1,803.1 4.143,6 2,756.8 2,504.1 5,260.9 
1982 2,460.1 1,829.8 4,269.9 2,930.0 2,616.3 5,546.3 

Alberta ............ 1981 12,241.4 4,920.9 17,162.3 13,818.5 6,717.3 20,535.8 
1982 14,887.8 5,659.7 20,547,5 16,652.7 7.692,0 24,344.7 

Total, region des 
Prairies .......... 1981 15,809.8 7,778.2 23,588.0 18,156.0 10,846.7 29,002.7 

1982 18,578.0 8,566.4 27,144.4 21,192.7 12,044.3 33,237.0 
Colombie-Britannique. . 1981 7,708.3 4,020.8 11.729,1 8,866.3 5,710.5 14,576.8 

1982 8,265.2 3,960.1 12,225.3 9,642.6 5,924.0 15,566.6 
Yukon et Territoires 

du Nurd-Ouest ...... 1981 1,017.0 565.2 1,582.2 1,075.3 669.8 1,745.1 
1982 1,106.8 631.2 1,738.0 1,176.9 756,0 1.932,9 

Total. Canada ........ 1981 47,800.0 30,712,4 78,512.4 56,954.6 43,501.5 100,456.1 
1982 53,359.8 33,812.2 87,172.0 63,555.2 48,375.0 111,930.2 

Chiffres reels provisoires de 1981 et depenaes proletées  pour 1982 
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activité intense, non seulement dans l'industrie de La construction de I'Ouest, mais 
aussi dans les industries de production de machines en Ontario ci au Québec. 

II est difficile d'obtenir une repartition gCographique precise des investissements 
antérieurs ou prCvus, car bon nombre d'entreprises operant dans plusieurs provinces 
ne dCclarent ni ne planifient leurs dCpenses d'investissement en function du facteur 
gCographique. Par consequent, ii a fallu faire des repartitions approximatives dans 
bien des cas, par exemple pour les investissements dans le materiel roulant des 
soclCtCs ferroviaires, les navires. les aeronefs et certains autres élCments. 

Habitation 
La Société canadienne d'hypotheques et de logement (SCHL) est L'organisme 

fCdéral chargé d'appliquer Ia Loi nationale sur I'hahitation. SociétC de Ia Couronne, 
cet organisme est une des plus grandes institutions financiCres au Canada. La SCHL 
s'occupe aussi d'administrer des subventions, des contributions et des subsides et de 
fournir des conseils au gouvernement a l'égard de Ia politique du Logement et des 
questions connexes. 

A titre d'institution financiére, Ia Société a pour function primordiale d'assurer des 
prèts hypothCcaires. Elle continue, cependant, a consentir des prCts hypothCcaires 
directement, comme prèteur de dernier recours, a l'aide de fonds empruntCs du 
ouvernement. En outre, elle administre un porte.feuiLle de $10.3 milliards en préts et 

placements et quelque 5,400 unites de Logement qu'elle possède, en plus de l'actifdu 
Fonds d'assurance hypothécaire. La SociCtC a Cgalement charge de subsides. 
contributions et subventions totalisant un peu plus de $1 milliard par annCe, verses 
aux titres suivants: logement social; remise en Ctat et preservation du parc de 
logements: developpement communautaire; recherche, dCveloppement et dCmonstra-
tion, diffusion d'informations. 



INDUSTRIE 	 203 

La SCI-IL accorde un volume restreint de prêts hypothécaires directs, aux faux 
d'intérêt du marché% dans los cas oU les prêteur's hypothécaires sen abstiennent. 
Cumme préteur de dernier recours, Ia Société na eu qu'une activité très restreinte en 
1981, Ia totalité de ses engagements s'étant limitée a $8.2 millions visant 382 logements. 
En 1981, Ia Société a été autorisée a consentir des préts hypothécaires et a faire des 
placements dune valeur globale de $385.8 millions, ce qui équivaut a peu priis au 
chiffre do l'année prececlente. Les sommes qu'elle a engagées au cours do l'année se 
sont élevées a $325.8 millions et ont été affectées surtout au logement social et Ia 
remiso en état (IC logernents anciens. 

La Société aide los personnes dent le revenu est insuffisant a se procurer un 
logement convenahie. En 1981, elIe s'est engagée a subventionner 31,080 logements a 
caractére social. Plus de 101% de ces logements ont été finances par dos prCts directs de 
Ia SCHL. La construction de logements publics, dont les locatairos payent un loyer 
proportionnel a leur revenu, a nCcessité le partage des deficits d'exploitation avec les 
provinces pour environ 224.800 logements. Ce chiffre reprCsente presque 65% de bus 
Ies logements déjà prCvus dans les programmes de logements sociaux. Bien quo Ion 

Nouvejt, jurdin dhabiaions, a Yeflowknife (T.N..O.). 
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construise encore des logements en vertu des programmes de logements publics, 
surtout Ic Programme de supplement de loyer, Ia plupart des logements 
subventionnés font maintenant l'objet des programmes d'aide aux cooperatives et 
aux organismes sans but lucratif. Ces deux derniers programmes sont finances par Ic 
gouvernement federal et prévoient Ic paiement de subventions calculées d'après les 
deficits d'exploitation des projets. 

Les activitCs de Ia SociétC en matière de logement social comprennent l'aide aux 
autochtones et aux citoyens canadiens qui habitent des localitCs rurales de moms de 
2,500 habitants. En 1981, le Programme de logements pour les ruraux et 'Cs 
autochtones a permis de procurer a ces groupes 18,166 logements neufs, acquis ou 
remis en état. La production et la remise en état de logements en vertu de cc 
programme ont été appuyées par des subventions, le financement de certains projets 
et diverses mesures deformation et daide qui permettent aux populations concernées 
de jouer un role actif dans La recherche dune rCponse a leurs propres besoins en 
logements. La Société a terminé une evaluation du programme et Ic gouvernement 
examine en ce moment les recommandations queue lui a faites en vue dy apporter 
des ameliorations. 

La principale activité de la Société dans Ic domaine du dCveloppement 
communautaire en 1981 a été La planification et l'amCnagement de terrains qui font 
l'objet d'ententes fédCrales-provinciales; ces travaux ont nécessitC l'engagement de 
$10 millions. De plus, Ia vente d'environ 80 hectares de terrain viabilisé a rapportC $6.0 

Lotisement résidentiel, près dc Calgaiy (Mb.). 
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millions au fédéral. L.a Soci(..té a verse des tonds en vertu dun certain nombre de 
programmes maintenant abolis mais a légard desquels die avait déjà pris des 
engagements. Les sommes versées en 1981 aux termes du Programme de contributions 
pour les équipements communautaires (PcEC). comprenaient $65 millions sur les 
$150 niillions mis a Ia disposition des mtinicipalités, par l'entremise des provinces, en 
1979. Dc plus, sur les $250 millions attrihués en 1980, $144 millions ont servi a 
rembourser aux municipalités les dépenses queues avaient faites a l'egard des projets 
dont Ia réalisation. enire Ic Ir  janvier 1980 et Ic 28 février 1984, est approuvéc. 

Par son Programme d'aide it La remise en état des logements (PAREL.). La Société 
realise son objectif qui consiste it encourager et appuyer Ia remise en Ctat et 
l'amClioration des logements (IC qualitC infCrieure. Au cours de 1981, des préts et des 
suhventions ont aide a réparer et améliorer 37.546 logements ci places dans des foyers. 
En vertu des changements apportCs au PAREI. en 1981, les personnes handicapecs qui 
avaient besoin de faire modifier leur residence pour Ia rendre mieux adaptec a leurs 
besoins, pouvalent tecevoir de laide mème si cUes nhabitaient pas une zone 
designee. LJne aide financiere dccc genre a aussi etC Ctendue. en 1981, aux ensembles 
d'habitations plus anciens, rCalisCs pardes groupes coop6ratifs et sans but Lucratif. En 
1981, Ia SociétC était autorisCe a engager jusqu'à $146.6 millions pour Ia misc en auvre 
de PAHEL: Ic montant des engagements s'est élevC a $126.3 millions. 

Le Ir  avril 1981, le ministère de l'nergie, des Mines et des ReSSOUrCeS a assume Ia 
pleine responsabilite du Programme disolation thermique des residences canadien- 
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nes (PITRC) et du Programme d'isolation des habitations (PIH). Toutefois. Ia Société 
continue, en vertu d'un contrat, d'appliquer ces deux programmes au riom du 
Ministère. Un autre contrat charge aussi la SociOté d'administrer une partie du 
Programme canadien de remplacement du pétrole (PCRP) pour le compte d'Energie, 
Mines et Ressources Canada. 

La Société appuie et entreprend des recherches sur I'hahitation et les conditions do 
vie. Elle établit chaque année un programme de recherche afin do recueillir des 
renseignements qui servent debase aux conseils dordre politique et technique queue 
donne au gouvernement sur l'habitation et Los questions connexes. 

En 1981, Ia Société a souscrit de l'assurance-prêt aux termes de Ia I.NH pour 77,200 
logements. contre 99,500 en 1980. C'est là une baisse absolue, mais Ia proportion des 
prêts assures sous l'empire de Ia LNH, par rapport a tous les prêts assures, a augmentC 
pour atteindre 55U/  en 1981. Le prêt hypothecaire a paiements égaux a continue d'être 
le type predominant de prêt hypothécaire assure en vertu de Ia LNH, tandis que le prêt 
hypothécaire a paiements progressifs représentait 10% du total assure. 

La reduction du volume de prêts hypothCcaires assures est directement attribuable 
a la hausse des intérêts. Les acheteurs de maisons unifamiliales ont verse des 
acomptes initiaux plus importants pour Cviter de payer des taux d'intOrêt Cloves. Par 
ailleurs, les promoteurs do collectifs d'habitation ont été limités quant au montant des 
prêts assures quils pouvaient obtenir pour divers projets, et cc, a cause des taux do 
loyers qui ne suffisent pas a couvrir les cofits et de l'incapacitC do Ia SCHL a souscrire 
le risque additionnel de prêts plus Cloves vu la limitation actuelle des primes. 

Le nombre do mises en chantier dans les diverses regions du Canada est passé de 
158,601 logements en 1980 C 177,973 en 1981. Pendant La mCme periode, le nombre 
d'achèvements a baissé pour s'établir C 174,996 contre 176.168 en 1980. 

Co-propriété dons une station do ski, près d'Invermere (C-B). 
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Industries manufacturières 
1.es industries manufacturiéres forment le principal secteur de production de biens 

an Canada. Vu l'importance de leur contribution a Ia croissance de Ia productivité 
nationale, leur forte domande de biens d'équipement et leur apport aux exportations. 
elles jouent tin rOle clé dans l'économie. 

Daprés l'estimation d'un sondage mensuel auprés des ménages, les industries 
manufacturières employaient 2,120.000 personnes en 1981. sur Un total de 10,933,000 
pour l'ensemhle des branches d'activité. Cette enquéte ménages donne une estimation 
un peu plus élevée quo l'enqute mensuelle sur les salaries, qui indiquait tine 
moyonne do 1.884.000 Pl'sonnes pour 1981. (En panic. La difference semble provenir 
dii fail qu'un certain nombre de salaries d'entrc'prises manufacturières ne travaillont 
pas dans des Ctahlissements classes parmi Ic secteur manufacturier par l'enquCte 
auprés des employeurs.) 

Los rCsultats provisoires d'une autre enquête mensuelle rCvèlent que les fabrk ants 
canadiens ant expCdü' en 1981 pour $188.2 milliards de leurs propres produils. soit 
12% do plus qu'en 1980. (L'indice annuel moyen des pnix do vente dans l'industrie 
manufacturiére a progressC do 10.2% au cours de Ia rnCme période, et lindice annuel 
mayen de Ia production industrielle a augmenté de 1.70%.) 
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3. Industries manufacturières, certaines années entre 1920 a 1981 

c, ,  '.,iu.riIs l-.tt,, 	iii, 

iii'nts 

laires 

Valeur 
ajoutée 
par l'ac- 
tivitC manu- 
facturière 

Valeur des 
expeditions 
de produits 
de propre 
Fabrication' 

(miflicrs do dollars) 
1920 22.532 598.893 717,494 1,621.273 3,706.545 
929 22.216 666.531 777,291 1,755.387 3,883.446 

1933 23,780 468.658 436,248 919,671 1,954,076 
939 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 
954 38,028 1,267.966 3,896,688 7,902.124 17,554.528 
955 38,182 1,298,461 4,142.410 8,753.450 19.513.934 

1956 37,428 1,353,020 4,570,692 9,605.425 21.636.749 
1957 33,551 1,340.948 4.778.940 21,452.343 
1958 32,446 1,272,686 4,758.614 9,454.954 21,434.815 
1959 32,075 1,287.809 5,030.128 10,154,277 22.830.827 
960 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 23,438.956 
1962 33,414 1,389,516 6.096,174 11,429.644 25,790.087 
1963 33,119 1,425,440 6.495,289 12,272.734 28.014,888 
1964 33,630 1,491,257 7,080,939 13,535,991 30.856,099 
965 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 
969 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 31.146 1.751,066 15,220,033 28,716.119 66.674,393 
3974 31,535 1,785,977 17.556.982 35.084.752 82.455.109 
3975 30,100 1,741,159 19,156,679 36,105,457 88.427,031 
1976 29,053 1,743,047 21,799,733 39,921,910 98,280,777 
3977 27,716 1,704,483 23.595.238 44.104,548 108.881.959 
1978 31,963 1.790.618 26,571,956 51.523.349 128.889,376 
19792 34,578 1,856,198 30,123,709 60.623,174 152.133.081 
1980 35.495 1,861.395 33,145.313 65,959,136 168,017,408 
1981 .. 1.884 '0004 37,415,6004  73,961.000 188.238,0(Y' 

Avant 1952, les donnécs représentent Is valour brutede Is production. Accroissement du nombre des 
'tablissements attribuable a one meilleure couverture. 	Chiffres provisoires. 4D'après les 
nquétes mensuelle.s sur I'emploi ci los gains. Estimation. D'apres los enqu8tes mensueUes 

cur les expeditions des manufactures. .. Chiffrej non connus. 
Nota: A partir de 1957 lea donnCeii cmt CIé Ctahlies d'apré.s l'édition rCvisCe do Ia CAE ci Ic nouveau concept 
,I','tahliss,ricnl. I.e, effectif.. 	ciriiptiir 	de 1961 	mt 	m't' 	i't.itmlic poor 	Imctivitm 	mmliiim' mIi's 	inmlmictrim's 

III 	It'll 
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II n'existe pas de mesure exacte des exportations au niveau des manufactures, mais 
si l'on admet que les demi-produits et les produits finals constituent un equivalent 
approximatif des produits manufactures, en 1981 les produits manufacturOs au 
Canada représentaient environ $7 sur $10 d'exportat ions. Les exportations 
canadiennes de demi-produits Se chiffraient a $31.5 milliards, et les exportations de 
produits finals a $27.6 milliards. 

Toutefois. Ia valeur des produits finals - qui correspondent en gros aux biens ayant 
subi un haul dogrC do transformation, méme s'ils comprennent certains produits non 
manufacturCs — était 39.1 fois plus ClevCe qu'en 1961 ($706 millions), ella valeur des 
demi-produits Ctait presque 11 fois plus ClevCe qu'en 1961 ($2,916 millions). Cet Ccart 
témoigne do Ia croissance des manufactures qui produisent des biens dun plus haul 
degré do transformation. Pour diverses raisons, ces valeurs ne peuvent Ctro 
rigoureusement comparées a Ia valeur globale des expeditions des industries 
manufacturiCres: elles donnent nCanmoins Line idee de l'ampleur des exportalions 
exprimCes sous forme d'expeditions. La production destinee a l'exportation serait 
relativement plus Clevée s'il était possible d'uliliser une mesure de Ia valeur ajoutCe 
exportCe par les industries manufacturières canadiennes, du fail que les expeditions 
globales de ces dernières comportent nCcessairement on élément de double compte en 
raison des echanges de matières entre fabricants. 

La majeure partie do l'activitC manufacturière au Canada est hautement mécanisée, 
de sorte que le secteur manufacturier constitue un important dCbouchC pour les biens 
d'equipement. Cette situation provient notamment du fail que de nombreuses 
industries de transformation des ressources naturelles ne peuvent étre que des 
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industries de capital qui utilisent heaucoup plus de machines, (IC materiel et de 
bâtiments que de main-d'uvre. Les industries produisant des biens dun haut degrO 
de fabrication comme les machines et les automobiles voient leur importance croltre 
sans cesse. En outre, comme un niveau de vie ClevC commande des salaires OlevCs, les 
entreprises cherchent a garder leurs effectifs au strict minimum, cc qui donne souvent 
lieu a un accroissement de Ia mCcanisation. 

D'aprCs les résultats d'une enquéte stir les intentions d'investissement, on prévoyait 
quen 1982 l'industrie manufacturiCre interviendrait pour 32% des investissements des 
entreprises et des administrations publiques dans les machines et matériels neufs. II 
va sans dire que ces dCpenses reprCsentent non seulernent tin accroissement de Ia 
capacite de production, mais aussi une vintensificationn du capital (augmentation de 
l(,,quipement par salarié ou par unite de produit). 

La (:roissance du capital comme facteur de production explique sans doute all  
premier chef la hausse de Ia productivite du salariC dans l'industrie manufacturiére. 
Entre 1961 et 1981, on a observe dans cc secteur un taux moyen d'accroissement du 
volume de Ia production de 3.6% par heure-personne travaillée. 

La principale industrie manufacturiCre en 1981, si l'on considCre Ia valeur des 
expeditions de ses propres produits, a etC Ic raffinage du pCtrole. dent Ia valeur totale 
des expeditions s'établissait a $18.9 milliards, soit environ $4.7 milliards de plus quen 
1980: les prix ont augmenté de 36.3% durant l'année. 11 s'est produit ces derniCres 
annCes des hausses considCrables des prix dans cette industrie dCsireuse de pratiquer 
les prix du marché mondial. 

Au (leuxieme rang en 1981 venait I'industrie de I'automohile (lent Ia valeur des 
expeditions, évaluée a $11.7 milliards, représentait tine augmentation de $1.6 milliard 
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sur lannée précédente. Les prix ont augmenté de 12.2% par rapport a 1980 mais Ia 
production a fléchi a cause de Ia faiblesse de Ia demande intérieure et extérieure. 
jointe a Ia vente accrue de véhicules importés qui consomment plus efficacement 
lessence, Les usines de pates et papiers occupatent le troisième rang avec des 
expeditions de $11.4 roilhiards, suit tine augmentation denviron $0.5 milhiard stir 1980. 
Le produit intèrieur rtel de lindustrie a diminué de 3% par rapport a 1980, tandis que 
les prix s'accroissaient de 9.8% au cours de Ia même période. Un taux de change 
favorable a contrihué a soutenir Ia demande extérieure de pâte et (IC papier journal 
canadiens malgré le rahentissement de l'économie américaine. 

Dix autres industri,s ont realise en 1981 des expeditions dune valeur dépassant $3 
milliards; ce sont. par ordre dCcroissant: ahattage et conditionnement de la viande, 
$7.6 milliards; siderurgie, $6.8 milliards; fabricants de machines et materiel divers, $5.5 
milliards; industrie laitière, $5.4 milliards: scieries et atehiers de rabotage, $5.0 
milliards; pièces et accessoires pour véhicuies automobiles. $4.3 milliards; 
emhoutissage et matricage des mCtaux, $3.3 milliards: fonte et affinage, $3.3 milliards: 
industries alimentaires diverses, $3.1 milliards; impression commerciale, $3.0 
mihliards. Trente-huit industries ont enregistrC des expeditions se situant entre $1 et 
$3 milhiards. Ces estimations provisoires de 1981 dCcoulent dune enquête mensuelle 
sur Ics expeditions, les stocks et les commandes des manufactures, et sont sujettes a 
revision d'après les résultats du recensement annuel des manufactures. 

tJne enquCte trimestrielle sur les perspectives dans le monde des affaires menée par 
Statistique Canada permet de rCsoudre certains prohlèmes relatifs a Ia prevision des 
variations dans le secteur manufacturier en demandant a Ia direction des entreprises 
de fournir des evaluations quahitatives. Une rCcente enquète a révélé qu'en avril 1982, 
des rCpondants représentant 55% des expeditions de produits manufactures 
prCvoyaient pour les trois prochains mois un volume de production supéricur ml a 
peu prés comparable a celui du trimestre précédent. Des répondants representant 601Y. 
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des expeditions en cause ont signalC une baisse de nouvelles commandes. Par ailleurs 
Ia pénurie de main-d'uvre qualifiee et de fonds de roulement demeurnient une 
source importante de difficultés de production pour 14% des repondants. 

Les quatre principales entreprises ou principaux groupes dentreprises a direction 
commune comptaient 90 établissements manufacturiers en 1978 et figuraiertt pour 
9.4% de l'ensemble des expeditions des fabricants, 8.2% de Ia valeur ajoutCe par 
lactivité manufacturière et 5.6% des effclifs. I.es 16 principates entreprises 
juslifiaient environ 24% des expeditions. (Ces chiffres ne paraissent pas tous les ans. 
contrairement C ceux sur Ia taille des Ctablissements.) En 1980. Iptablissement 
manufacturier moyen a expCdié des produits de propre fabrication pour one valeur do 
$4.7 millions et employait environ 53 personnes. Ces moyennes soft toutefois 
affectCes par le grand nombre de petits Ctahlissemenls exploilCs par des 
entrepreneurs locaux ou régionaux dans nombre dindustries. En fail, 50.0% (Ic Ia 
main-d'cuvre totale des industries manufacturières so trouvait dans des Ctablisse-
ments de 20) personnes ou plus et. en 1980, 148 étahlissements manufacturiers 
comptaient plus de 1,000 personnes C leur service. 

La proximité des Etats-linis, l'intérèt manifestC par los entreprises elrangéres pour 
irs demi-produits destinés a leur industric et la rentabilitC génerale do secteur 
manufacturier canadien pendant nombre d'annOes ont amené les sociClCs Clrangères C 
investir des sommes considérables dans ce secteur. line analyse spCciale faite dans to 
cadre du recensement des manufactures a cependant rCvélé qu'en 1978, les entreprises 
Soils contrCle canadien employaient néanmoins 60.2% des travailleurs de lindustrie 
rninufacturière; Ia proportion de Ia valeur manufacturière ajoutée était un peu 
niffiridre. soit 53.5%. 

IF) 1981, les bCnéfices des entreprises constituées en corporations dans Ic secteur 
mFFFufacturier représentaient 6.9% des recettes totales, avant les impCts et certains 
posIes extraordinaires. Selon une estimation provisoire do janvier 1982, les salaires et 
Iraitements hebdomadaires moyens dans les industries manufacturières canadiennes 
se chiffraienl $412.24. 

(ii 	 j , 	 JiI(i 	 II 
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Commerce 

Commerce intérleur 
Les moyens par lesquels les biens et services passent du producteur a l'utilisateur 

final sont hahituellement appeles canaux de distribution. Au Canada. ces canaux 
englobent trois secteurs distincts de I'économie intérieure: commerce de detail, 
commerce de gros et services commerciaux et personnels. De façon generale, 
I'exploitation commerciale sexerce dans Fun ou l'autre de ces secteurs, mais ii arrive 
qu'elle en recouvre deux et parfois trois (les cooperatives, par exemple, peuvent 
pratiquer Ia vente (le gros OU de detail ou tes deux). 

Les canaux de distribution évoluent constamment. Ces dernières années, le volume 
d'affaires des entreprises concession na ires a augmenté rapidement surtout au 
chapitre de Ia restauratian. Dans Ia vente au detail des ailments et marchandises 
diverses un nomhn' restreint d'entreprises prédominent toujours. 

La croissance des centres commerciaux régionaux ralentit depuis quelques annCes 
par suite de Ia rareté des terrains propices, de leur cherte et des frais Cievés de 
construction. 'rrnitefois, on remarque one tendance croissante vers l'aménagement de 
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1. Statistique sommaire du commerce de detail, 1979 et 1980 

Genre de commerce 
et province 

1979 

Magasins 
a succur- 
sales 

Magasins 
indépen- 
dants 

Tous 
maga- 
sins 

1980 

Magasins 
ii succur- 
sales 

Magasins 
indepen- 
dante 

Tous 
maga-
sins 

(millions de dollars) 
Genre de commerce 
Epicerie.houcherie 	........ 10,328 4,333 14,661 11.192 5.141 16,334 
Ppicerie, confiseries et 

articles divers 	.......... 674 2,864 3,538 851 3,020 3,870 
Thus autres magasins 

dalimontatton .......... 111 1,184 1,295 114 1.238 1,352 
(;rands magasins .......... 8,534 - 8,534 9.367 - 9,367 
Marchandises diverses 1,429 362 1,791 1,531 386 1.916 
Magasins généraux 435 959 1,394 531 1,013 1,544 
Bazars .................. 737 228 966 772 222 994 
Marchands do véhicutes 

automobiles ............ 207 15,214 15.421 188 15,510 15,698 
Marchands do voitures 

d'occasion 	............. - 335 335 - 439 439 
Stations-service........... 926 4,242 5,168 1,106 4,789 5,895 
Garages ................. - 1,049 1,049 - 1,093 1.093 
Pièces et accessoires 

d'automohile 	........... 184 1,387 1,571 158 1,582 1,741 
Vétoments pour hommes .... 319 608 927 335 638 973 
Vétements pour femmos 753 652 1,405 873 710 1,584 
Vétements pour Ia famille ... 549 543 1,092 635 553 1,188 
Chaussures particulièros 45 49 94 49 60 109 
Chaussures pour Ia famille . 461 212 673 520 230 750 
Quincailteries 756 1 1 792 
Ameublement ............ 171 956 1,128 229 992 1,221 
Appareils ménagers 266 296 
Meuhies, tétéviseurs, 

radios et appareils ....... 107 444 551 134 414 548 
Pharmacie. medico- 

ments brevetCs et 
produits de beauté 533 1 1862 2.395 607 2,121 2,728 

I.ibrairies et papeteries 175 189 365 216 207 424 
Fleuristes................ 11 271 281 15 305 320 
Bijouteries............... 312 375 687 366 380 746 
Articles et 

accessoires de sport 101 845 946 1 1 1,015 
Ac:essoires personnels 284 777 1,062 339 868 1,207 
Tous autres magasins 4.479 4,192 8.672 5 1 155 4,729 9,884 
Total, bus magasirts ....... 32,014 45,012 77.025 35,535 48,492 84,027 

Province 
Terre-Neuve 	............. 571 865 1,435 591 907 1,498 
Ile-du-Prince-fdouarsl 117 244 360 123 245 368 
N(,tIveIIe-Icosse 	.......... 1,025 1,499 2.524 1,134 1,509 2,643 
Nouveau-Brunswick 827 1.148 1.976 888 1,231 2,119 
Quebec 	................. 6,163 13.462 19.625 6.698 14,197 20,895 
Ontario ................. 13,100 14.414 27,514 14,544 15,122 29,666 
Manitoba................ 1,364 1.572 2,936 1,492 1,671 3.164 
Saskatchewan ............ 1,119 2,084 3,202 1,253 2,200 3.453 
Alberta 	................. 3,491 4,562 8,053 4,136 5,275 9.411 
Cotombir.-Britannique 4.138 5.057 9,195 4,571 81001 10.572 
Yukon et Territoires 

du Nord-Ouest .......... 99 105 205 104 134 238 

- NCant OU zero. 	Les chiffres ayant etC arrondis. le total pout ne pas correspondre a Ia somme des 
élCments. 	Confidentiel. 
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nouveaux mails au caur des quartiers d'affaires de plusieurs grands centres 
métropolitains, et vers Ia renovation des centres existants dans les villes ci banlieues. 
Hien que k's dCtaillanis independants semblent conserver leur part dii marchC, l)on 
n1)ml)r' Se h(flirtent a Ia concurrence directe des grandes chaines de magasins. 

l.a ganinw (les produits et services offerts au detail se diversifie de plus en pius, et 
lexploitatu)n commerciale continue a gagner de nouveaux domaines ci A prendre de 
nouveiles formes. mais dune façon moms rapide que dans Ic passé. 

Cette evolution s'accompagne d'une diversification croissante des genres 
d'entreprises ci de services spCcialises et concurrents—dont certains fl'existaient 
méme pas it y a lOans - qui répondent aux besoins multiples de l'entreprise moderne. 
Le caractère de plus en plus spécialisC de Ia commercial isat ion a entrainC l'essor des 
services de traitement des donnCes, des bureaux d'études de marchC, des maisons de 
relations publiques, des services de listes d'adresses et d'autres entruprises-conscil en 
commercialisation et en gestion. Bien que tous les secteurs de i'économie soient en 
cause, c'est du (;Ote des services que Ic mouvement est Ic plus marquC. 
L'accroissement dii revenu et du loisir a contribuC a I'augmentation considerable des 
ventes de services et de biens de nature rCcrCative. 
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Commerce de detail 
En 1980, les ventes au detail ont atteint $84,027 millions, soit une hausse de 9.0% par 

rapport a 1979. Les plus fortes hausses ont été observees en Alberta (17.0%). au Yukon 
et dans les Territoires du Nord-Ouest (16.0%) et en Colombie-Britannique (15.00/0), 

tandis que I I1e-du-Prince-douard, Terre-Neuve et Ia NouvelIe-cosse enregistraient 
les plus faibles avances: respectivement 2.2%, 4.4% et 4.7/6. Dans les autres provinces 
les taux de croissance ont vane de 7.8 a 6.5%. 

L'augmentation Ia plus considerable des ventes pour Ia période 1979-80, par genre 
de commerce, s'est produite dans le secteur des voitures d'occasion (31.0%), suivi des 
librairies et papeteries, et des chaussures spécialisées (16.0% chacun). Le secteur des 
stations-service, celui des fleunistes et celui des pharmacies ont COflflU chacun une 
progression de 14.0 0/6. Ce sont les ventes des concessionnaires dautomobiles qui ont le 
moms augmentC (1.8%). Les seuls genres de commerce qui n'ont enreistrC aucun 
accroissement des ventes sont les magasins de meubles, téléviseurs, radios et 
appareils mCnagers. 

La plus grande part du marché de detail en 1980 était détenue par le secteur de 
l'automobile-concessionnaires, marchands de voitures d'occasion, stations-service. 
garages et magasins de pièces et accessoires d'automobiles (29,6%); venaient ensuite 
les epiceries-boucheries, les epiceries, les magasins de confisenies et d'articles divers 
et tous les autres magasins d'alimentation (25.7%). Les ventes des grands magasins, des 
magasiris de marchandises diverses, des magasins génCraux et des bazars 
représentaient 16.4% de toutes les ventes des détaillants. A elles seules les ventes des 
grands magasins formaient 11.0% du marché total. 



Au niveau du commerce de detail, les magasiris a succursales (exploitations dau 
moms quatre magasins de même genre et de même appartenance luridique) 
concurrencent les détaillants indCpendants. La position commerciale des magasins a 
succursales a continuC de s'améliorer. En 1979, ces magasins figuraient pour 41.6% du 
total des ventes au detail; en 1980, leur part a atteint 42.3%. Abstraction faite des 
grands magasins dans les ventes des magasins a succursales et dans lensemble des 
ventes au detail, Ia part de marchC des magasins a succursales sétablit a 34.3% en 1979 
et 35.0% en 1980. 

Entre 1979 et 1980. Ia part de marché détenue par les magasins ii succursales a 
augmenté dans 21 des 28 genres de commerces pour lesquels on dispose de donnees 
(tons autres magasins compris). et elle a diminuO dans deux. En 1980, les magasins a 
succursales sont intervenus dans Ies proportions suivantes des ventes rCparties selon 
Ic genre (IC commerce: magasins (IC marchandises diverses. 80.0%; hazars. 77.7%; 
magasins de chaussures pour Ia famille, 69.3%: Cpiceries-boucheries, 68.5%; magasins 
de vCtements pour femmes, 55.1%; le groupe tous autres magasins, 52.2% et magasins 
de chaussures spCciales, 45.01%. Tous les grands magasins sont automatiquement 
classes drns Ia categoric (ICS magasins a succursales multiples (100.016). 

Dans I'ensemble, les détaillants independants ont accru leurs ventes de 7.71% entre 
1979 et 1980. Totis les genres de commerces sont intervenus, Si pen suit-il, dans cette 
progression, sauf les bazars et les magasins de meubles, tCléviseurs, radios et appareils 
mCnagers. En 1980, les dCtaillants d'automobiles ont obtenu le plus fort pourcentage 
des ventes au detail, stilvis des Cpiceries-boucheries et des stations-service. 
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Vente directe 
Chaque annOe, d'importantes quantités de marchandises sont vendues au 

consommateur par d'autres voies que les magasins de detail, notamment la vente 
directe, les distributeurs automatiques et les librairies de campus. En 1980, le produit 
des ventes ahors magasin s'est Clevé a $2,689.0 millions. Sur ce total, les activitCs de 
vente directe des fabricants, des services de vente par correspondance, des Cditeurs de 
livres, journaux et magazines et des autres services spCcialisCs ont répondu pour 
$2,179.0 millions, ce qui représente une hausse de 15% sur 1979. De plus, en 1980, les 
exploitants de distributeurs automatiques ont déclarC un chiffre de ventes global de 
$371.8 millions, et les librairies de campus un chiffre de $138.3 millions pour l'année 
scolaire 1980-81. 

Lenquete de 1980 sur Ia vente directe au Canada révéle que la majeure partie (42%) 
des ventes chors magasin s'effectue par le porte-a-porte ($914.0 millions). Les 
marchandises ainsi vendues comprennent, dans une large mesure, des produits 
laitiers, des journaux, des cosmCtiques et des bijoux de fantaisie. 

Les achats des ménages par commande postale ($327.6 millions) ont formé 15% du 
total des ventes directes, La plus grosse part de ce chiffre d'affaires revenait aux livres, 
journaux et magazines. 

Les achats effectués directement dans les salles de presentation ou les locaux des 
fabricants ou des producteurs primaires ont totalisé $523.9 millions et comprenaient 
entre autres des produits alimentaires, des services de reparation et de rembourrage 

I'- i 	 • 	;mbruh,'i R,'.' 1 N.-( ). 



COMMERCE 
	

219 

2. Ventes estimées des grossistes, 1980 et 1981 

Groupe do commerces 

Ventes 

1980 1981 

Taux de 
variation 
1980-81 

(millions do dollur,) 
Total, bus genres' ............. 	.................. 79,889 87,993 10.1 

Produits agricoles (sauf los grains) ................... 518 431 —16.8 
Papier et pnxluits du papier ....................... 1.895 2.131 12.5 
Produits alimentaires .... 	........................ 16,610 18,860 12.3 
Produits du 	tabac 	...... 	........................ 1,515 1,689 11.5 
Médicaments brovotes et articles do toilette ........... 1,179 1,428 20.9 
Hahilloment et 	mercerie 	.......................... 1.854 2228 20.2 
Meubles do maison of articles d'ameublement ......... 1.399 1,415 1.1 
Véhicules automobiles 	................. .......... 2,883 3,783 31.2 
Pièces, accessoires of fournitures dautomobiles 3,780 4,269 12.9 
Machines electriques. materiel at fournitures compris .... 4,427 5.360 19.7 
Machines agricoles et materiel connexe 	.............. 5,167 5.923 14.6 
Machines et materiel (non specifies ailleurs) ........... 12,386 12.343 —0.3 
Quincailleries 	.................................. 1.694 1,784 5.3 
Materiel de plomberie et do chauffage. etc ............ 1.938 2,287 18.0 
Métaux p1 produits mCtallictues ..................... 2.359 2,617 10.9 
Bois ot matCriaux do construction ................... 8,475 8,496 0.2 
Déchots et 	rebuts................................ 957 874 8.7 
Grossistes (non specifies ailleurs)' ................... 10,852 12,337 13.7 

1  Sauf lox pruduits cerésliers et petroliers. 	2 Comprond aussi lea marchandises diverses. to charbon at le 
coke. 

de meubles, des appareils électromenagers et des produits de serre et de pépinière. Les 
consommateurs ont aussi acheté pour $413.0 millions de marchandises dans des 
edémonstrations de pi'oduits chez I'hOtessea, dans des kiosques en hordure de route et 
dans des expositions. 

Entre 1979 et 1980, Ic taux de croissance du total des ventes directes ati Canada (15%) 
a été largement dépassé par le taux de croissance des ventes directes de vétements 
(47%), d'aspirateurs domestiques (39%). de journaux (24%), d'aliments congelés (17%) 
ci de meuhies, y compris services de rembourrage et de reparation (17%). 

Commerce de gros 

Le role principal des grossistes consiste ii acheter des marchandises pour les 
revendre aux détaillants, aux exploitants agricoles en vue de Ia production agricole, 
aux industries, commerçants, institutions et spécialistes. ou a d'autres grossistes. IN 
peuvent également servir d'agents ou de courtiers dans ces transactions. et  recevoir 
une commission sur I'achat et Ia vente de biens pour le compte d'autrui. 
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\tix fins de Ia statistique, les grossistes sont classes en deux categories, La plus 
iiiimhreuse et La plus importante Ctant celle des marchands de gros; l'autre comprend 
h's agents et courtiers. Font partie de Ia premiere catégorie les importatcurs-
exportateurs, les succursales de vente des fabricants. les grossistes en association 
volontaire et les grossistes spécialisés dans Ia vente au comptant sans livraison, 
lexpédition (lirecte, Ia vente par correspondance, Ia distribution par camion et la 
vente au moyen dCtalage, qui tous achètent et vendent des rnarchandises pour leur 
compte propre. 

Une enquête mensuelle auprès des grossistes permet d'estimer les ventes et les 
stocks, stir une base courante. 

En 1981, les ventes totales des grossistes se sont chiffrées a $87,993 millions, suit on 
taux de croissance de 10% sur l'annCe precedente. Parmi les 18 groupes dii tableau 2, 
les deux seuls a avoir subi des baisses sensibles par rapport a 1980 sont les produits 
agricoles (sauf Ins cCréales) et les déchets et rebuts. Les hausses les plus importantes se 
sont produites dans les ventes de vChicules automobiles. qui ont atteint $3783 
millions (31('/. de plus quen 1980), suivies des ventes de iuéil cam(nts l)revvtes el des 

ions tin, 1)oi,/i,021rn <I, 
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articles de toilette, qui ont totalisé $1,426 millions. ou 21% de plus qu'en 1980. 
D'importants taux de croissance oft aussi été enregistrés dans Ic cas des groupes 
suivants: hahillement et mercerie; machines electriques (materiel et fournitures 
compris) et materiel de plomberie et de chauffage. 

Services 
Le secteur des services englobe les services commerciaux et non commerciaux. Les 

services commer:iaUx comptent six groupes principaux: divertissements et loisirs; 
services personnels: services de restauration; services divers; services aux entreprises 
et services d'hCbergement. 



Les enquétes intercensitair'es, qui couvrent une partie de ce vaste secteur, révèlent 
qu'en 1980 les recettes d'hebergement ont atteint $4,514 millions, dont $3,685 millions 
réalisés par les hotels, soit une hausse de 11.6% sur 1979. Les recettes des restaurants, 
services de traiteur et tavernes se sont Olevées en 1981 a $9,111 millions, soit une 
augmentation de 33.1% par rapport a 1978. Les recettes des cinémas et ciné-parcs ont 
totalisé $403 millions (taxes comprises) en 1980, soit 11.2% de plus qu'en 1979. D'autres 
enquêtes intercensitaires concernant les services en 1980 ont donrié tes résultats 
sui vants: services informatiques, $1,930 millions; production cinématographique, 
$174 millions; et distribution de films (échange de films). $248 millions. 



: 
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Iiidice des prix a Ia consommation 
hinde sur des movenries annuetles, l'indice des prix a Ia consommat ion (IPC) s'est 

.o:cru de 10.1% en 1980 et plus fortement encore en 1981, soit de 12.5%. Ces deux 
hausses étaient sensibtement plus marquees que celle de 9.1% ohservCe en 1979. Le 
bond de 12.5% de 1981 reprCsentait I'augmentation La plus accentuCe des prix a Ia 
i:onsommation depuis lavance de 14.2% enregistrée en 1948. En 1980 et 1981. i'indice 
(10 prix des ailments a grimpe respectivement de 10.7% et 11.41 1%. Laccélération de 
Vindice densemble (sauf les ailments) sest rCvéIée encore plus rapide: passani de 

en 1980 12.81% en 1981. Par suite de ces differences dans les accroissements 
n'latifs de prix, Iavance des prix de t'alimentation est intervenue pour un peu moms 
Iii quart de Ia montee de i'indice global en 1980 et pour Ic cinquiéme en 1981. 

l.es fortes majorations de prix observOes dans lindice d'ensembie en 1980 et 1981 Se 
mt Cgalement fait sentir dans le cas des biens et services. L'indice relatif aux biens a 

pmgressC de 11.4% en 1980 et de 13.1% en 1981, aprés s'ètre accru de 10.6% en 1979. Dc 
iiméme, lindice des services a avancé de 8.2% en 1980 et de 11.5% en 1981, 
;umparativement a 7,0% en 1979. 

Les indices des prix a Ia consommation pour les villes mesurent les variations des 
prix a Ia consammation dans les villes considerées. Ces indices ne peuvent servir a 
c:oInparmr h's diffmrmni f's do niveaux do prix dune ville a lautre. En 1980, los hatisses 
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de l'indjce d'ensemble des villes ont vane de 9.4% a Vancouver a 11.7% a St. John's. En 
1981, les hausses se sont échelonnées de 11.1% a Winnipeg a 14.3% a Vancouver. 

Le pouvoir dachat du dollar de 1971, qui s'établissait en moyenne a 52 cents en 1979, 
est tombé a 47 cents en 1980 et a 42 cents en 1981. 

3. L'indice des prix a Ia consommation et ses principaux éléments, 
Canada - Taux de variation des indices moyens annuels 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Ensemble des éléments ........... 7.5 8.0 9.0 9.1 10.1 12.5 
Alimentation.................. 2.7 8.4 15.5 13.2 10.7 11.4 

Ensemble des elements sauf 
alimentation 	................ 9.4 7.8 6.4 7.9 10.0 12.8 

Habitation 	................... 11.1 9.4 7.5 7.0 8.2 12.4 
Habillement 	.................. 5.5 6.8 3.8 9.2 11.8 7.1 
Transports 	................... 10.7 7.0 5.8 9.7 12.8 18.4 
Hygiene et soins personnels 8.7 7.4 7.2 9.0 10.0 10.9 
Loisirs, lecture et dducation 6.0 4.8 3.9 6.9 9.5 10.1 
Tabacs et alcools 	.............. 7.2 7.1 8.1 7.2 11.2 12.9 

4. L'indice des prix a Ia consommation et ses principaux éléments, certaines 
villes - Taux de variation' entre 1980 et 1981 

En- Hygiene Loisirs. 
semble All- et coins lecture Tabacs 
des élé- menta- Habi- Hahil- Trans- person- et Ct 

Villes ments lion lation lement ports nets Cducation alcools 

St. 	ohn's (T..N.) ..... 13.3 10.3 15.3 7.4 17.5 9.0 9.8 14.9 
Charlottetown- 

Summerside (l.-P.-E.) 13.5 11.4 14.4 7,7 19.9 12.5 9.9 18.5 
Halifax (N.-.) 	...... 11.8 12.1 12,0 7.0 15.3 12.3 9.6 10.3 
Saint John (N-B.) - . . 12.8 12.0 15.0 6.4 14.5 10.7 9.4 13.9 
Québec (Qué.) ....... 12.2 13.3 11.3 5.3 17.9 10.3 8.7 12.5 
Montréal (Qué.) 12.4 12.5 12.3 6.9 17.3 10.1 8.7 13.1 
Ottawa (Ont.) ....... 11.8 11.7 10.8 8.3 17.9 10.0 11.5 11.5 
Toronto (Ont.) 	...... 12.5 11.1 12.2 6.8 18.8 11.5 10.9 12.4 
Thunder Bay (Ont.) ... 11.7 10.0 11.0 7.6 18.2 10.7 10.3 13.6 
Winnipeg (Man.)..... 11.1 10.0 10.4 7.3 18.5 8.9 8.3 11.6 
Regina (Sask.) ....... 11.7 10.7 11.5 7.5 16.5 10.8 9.7 11.7 
Saskatoon (Sask.) . . . 11.7 8.9 12.3 7.3 17.5 13.3 8.6 10.1 
Edmonton (AIb.)..... 12.5 11.0 13.7 7.8 16.2 11.7 9.4 13.0 
Galgary (AIb.) ....... 13.3 10.8 15.3 8.6 17,3 11.8 9.4 13,8 
Vancouver (C,-B.) .... 14.3 11.0 15.4 8.1 21.8 11.5 10.1 15,5 

D'après les indices moyens annuels 
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Commerce international 
l)ipiis Ia balance des paiements. les exportations et les importations de 

marchandises par le Canada oft progressé plus lentement en 1980 et 1981 quen 1979. 
Lavance des exportations a ralenti, passant de 23% en 1979 Ii 17% en 1980 et 10% en 
1981. année on elles oft atteint $84.1 milliards, Les importations ont augmenté de 25% 
en 1979, de 12% en 1980 et (Ic 13% en 1981 pour s'étahlir aiors a $77.5 milliards. 
Lexcédent du commerce de marchandises se chiffrait, scion Ia 1)alance des paiements, 
a $4.2 milliards en 1979, $7.8 milliards en 1980 et a $6.5 milliards en 1981. 

Les chiffres étahlis sur une base douaniere sont les totaux des ventilations (hi 
commerce de marchandises tirées des documents douaniers scion les procedures et 
concepts publiés dans Somrnaire du commerce extérieur. I,es chiffres fondCs stir Ia 
balance des palements tiennent compte de certains ajustements que Ion a apportes 
aux totaux douaniers pour les rendre compatibles avec les définit ions et concepts du 
systénw de comptiihilitC nationale. Les rectillciations en cause comprennent les 
ajustements (IC pkiode visant les exportations de pCtrole brut, de gaz naturel et de ble, 
les redressements visant les recettes et Ics paiements au titre des biens de production. 
Ia deduction des frais de transport inclus dans les declarations douaniéres et Ia 
reduction opCrCe sur les valeurs dimportations calculCes aux fins des droits de 
douane pour les ramener a des valeurs qui reflétent les prix des transactions. 

Exportations (base douanière) 

Les Etats-tlnis ont t'tC Ic principal destinataire des exportations canadiennes en 
1981. al)Sorhaflt $53,875 millions OU 66.3% du total, Parmi les autres clients importants 
figuraicnt Ic Japon, It' Royaume-[ini et I'VRSS. suivis de Ia République fCdi'rale 
d'Allema8ne, (les Pays-Bas et de Ia RCpublique populaire de Chine. Par suite des 
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5. Exportations' par marchandise, 1979-81 

Marchandise 1979 1980 1981 

(millions do dollars) 
Bli' 	................................... 2.180 3.796 :1,723 
Animaux et autres produits comestibles....... 4,134 4,419 5,713 
Minerais et concentrés metalliques ........... 3.895 4,208 4.083 
Pétrole 	brut 	............................ 2,405 2,899 2.505 
Gaz 	naturel ............................. 2.889 3,984 4.370 
Autres matières hrute 	.................... 3,349 3,664 4.250 
Bois d'oeuvre 	........................... 3,901 3,353 2.990 
Pate de 	bois 	............................ 3,083 3.870 3,820 
Papier journal........................... 3,222 3.682 4.326 
Ijemi-produits en metal 	................... 5,808 8,662 8,352 
Autres demi-produ its ..................... 8,362 9,767 11.078 
Véhicules automobiles et pièces (chiffre partiel) 11,900 10,819 13.072 
Autres machines et materiel ................ 7,296 8,489 9,964 
Autres exportations canadiennes ............ 1,893 2,646 2,982 
Reexportations .......................... 1,324 1,705 2,470 

Total, exportations ....................... 65,641 75,964 83.698 

D'apres Ia douane 

6. Exportations canadiennes', par destinations principales, 197981 2  

Pays 1979 1980 1981 

(millions do dollars) 
tats-Unis .............................. 43,521 46,829 53.875 

Japon 	................................. 4.083 4.364 4.485 
Royaume-Uni ........................... 2,589 3.187 3.329 
URSS 	................................. 771 1.535 1.866 
Republique fédérale d'Allemagno ............ 1.368 1.640 1,286 
Pays-Bas5 	.............................. 1,083 1,434 1,157 
Chine 	................................. 604 870 1,005 
France 	................................ 620 995 973 
lialie .................................. 729 983 914 
Belgique et Luxembourg ................... 688 989 827 
Australie............................... 558 664 777 
Mexique ............................... 238 483 715 
Brésil 	................................. 422 893 678 

Total 	partiel 	............................ 57,252 64.866 71.887 

Total des exportations canadiennes .......... 64,317 74,259 81,228 

Pourcentage des exportations 89.0 87.0 89.0 
canadiennes blabs .................... 

D'après Ia douane. 	2  Los pays sont classce selon los vaLeurs de 1981. 	En raison des transits via 
les Pays-Bas. Ia Belgique et le Luxembourg, be volume des marchandises a destination ou en provenance de ces 
pays tend a être surestimé. tandis que be volume des marchandises a destination ou en provenance de 
b'Allemagne. de Ia France et de quelques autres pays d'Europe eat peut-ètre sous-estimé, 
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ventes accrues de ble a l'URSS et a Ia Chine, ces deux pays se sont classes au 
qualriCme et au septiCme rang des clients de notre marchC extCrieur. La France, Ia 
flelgique. Ic Luxembourg, I'Australie, le Mexique et Ic Brésil comptalent aussi parmi 
les destinations importantes. Ces treize principaux pays ont achete 89'Y0 environ du 
total des exportations canadiennes en 1981. 

La part des exportations de produits do l'automohile s'est accrue lCgCrement, 
passant do 14.2% du blat des exportations canadiennes en 1980 a 15.6% en 1981. Los 
ventes do blC ont quelque peti diminuC en 1981, aprCs avoir fortement augmenté (74%) 
en 1980. Les prix des mClaux, sous forme do minerais et de denii-produits, se sont 
maintenus en 1980, mais us ont flCchi en 1981, et la part des exportations do mCtaux est 
passée do 16.9% en 1980 ii 14.9% en 1981. La croissance des exportations do produits 
forestiers - bois de construction, pâte de hois et papier journal - a ralenti, pour 
s'Ctablir a 7% en 1980 ut 2% en 1981. La part des exportations do ces produits a rCgiessC 
do 15.9% queue Ctait en 1979 a 13.7% du total canadien en 1981. Los exportations de 
pétrole brut et do gaz naturel sont intervenues pour 8.2% du total en 1981, de sorte quo 
leur part Ctait infCrieurc ii cello de 9.1% observCe en 1980. Los pourcentages do matiéres 
brutes, do demi-prudiiits et do produits finals exportés en 1981 ont etC essentiellement 
los mCnws quen 1979. 

Importations (base douaniere) 
La part amCricaine du total des importations du Canada a régressé, passant do 70.1% 

($48,473 millions) en 1980 a 68.9% ($54,311 millions) en 1981. Les produits do 
lautomohile constituaient one fraction non negligeable des importations en 
provenance des EM. mais cette fraction a diminué. passant de 32% do total d'origine 
amCricaine en 1979 a 26% en 1981, 
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Le Japon s'est classé au deuxième rang des pays d'origine des marchandises 
importées au Canada, augmentant sa part de 4.0% queue était en 1980 a 5.1% en 1981. 
Le Venezuela of I'Arabie Saoudite occupaient respectivement Ic 3' et le 4' rang et ont 
surciassé le Royaume-Uni of La République fédCrale d'Allemagne qui. en 1981. sont 
arrives au 5 et 6' rang. L'augmentation rapide des importations en provenance do 
Mexique, surtout cle pCtrole hrut, ont place ce pays au T rang, Ia valour do ses ventes 
au Canada Ctant passCe de $208 millions en 1979 a $974 millions en 1981. Les autres 
sources importantes de marchandises importées ati Canada comprenaient Ia France, 
TaIwan, l'ltalie, Hong Kong, Ia Corée du Sud, l'Australie et Ia Suede. Ces 14 pays ont 
figure pour 92% environ do nos importations totales en 1979. 1980 et 1981. 

Les produits do l'automobile et ]es autres machines et materiel représentaient 48% 
des importations totales en 1980 et 49% en 1981. La part des véhicules automobiles et 
pièces a diminuè passant do 24% en 1979 a 20% en 1980 et 1981, tandis quo cello des 
autres i-nachines et materiel s'est chiffrCe a 27.3% en 1979, 28.5% en 1980 et 29.1 1Y. en 
1981. Une ventilation des autres machines et matérieb> indique que les importations 
d'ordinateurs, d'avions, de moteurs d'avion et de pièces ont heaucoup progressC en 
1980 et 1981. La valour des arrivages do pCtrole brut a fléchi cle 54% qu'elle atteignait en 
1980 a 13% en 1981, tandis que les importations do charbon en 1980 et 1981 ont baissC 
légCrement par rapport a 1979. Los importations de fruits et legumes ont augmentC de 
presque 3% en 1980 et do plus de 20% en 1981. Par contre, Ic volume des importations 

7. Importations' par marchandise, 197-81 

Marchanclise 1979 1980 1981 

(millions de dollurs) 
Viande et 	poisson ........................ 668 662 689 
Fruits 	ci 	l,gumes 	........................ 1,462 1,498 1,802 
Animaux p.t autres produits comestibles ....... 2,106 2,643 2.692 
Charhon 	............................... 865 811 834 
Pètrole 	boit 	............................ 4.497 6,919 7.840 
A,,tres mat iCres brutes .................... 2,608 3.605 3,471 
Textiles ................................ 1.391 1,275 1.426 
Proditits 	chimiques ....................... 3.240 3,354 3.814 
Dcmi.prodnits en m,ital 	................... 3,835 4.250 4.759 
Autres demi-pnxluits ..................... 3,558 3.822 4.554 
V,Thir:,iles automobiles ci pièces (chiffre partiel) 15.161 13,479 15.956 
Machines industrielles 	.................... 5,691 6,751 7.295 
Machines 	igri,:tiles ....................... 2,115 2,082 2.396 
Aéronefs. moteurs &laOrone.fs ci pièces ........ 1,364 1,828 2.347 
Ordinateurs electron iques.................. 1.103 1.653 2.328 
Autres machines ci materiel ................ 6,882 7.402 8,622 
Auires importations 	...................... 6,325 7,084 8,051 

Total, 	importations ............. 	.......... 62,871 69.128 711,876 

D'apres Ia douane 
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8. lmportation& par principaux pays, 197981 2  

Pays3  1979 1980 1981 

(millions do dollars) 
ItaIs-(Jnis .............................. 45,571 48,473 54,311 
Japan 	................................. 2,159 2,796 4,039 
Venezi,cla .............................. 1,505 2,217 2,385 
Arabie 	Sanutlit.. 	......................... 1,242 2,452 2,273 
Royaume-lini 	........................... 1,928 1,974 2,235 
RtpuhIique h'dtirale d'Allemagne ............ 1,559 1,455 1,608 
Mexique ............................... 206 345 974 
France 	................................ 779 772 849 
TaIwan ................................ 522 558 729 
Italie .................................. 636 610 696 
Hong Kong ............................. 427 574 675 
Core,! (IU 	Sud ........................... 463 414 608 
Austr,,lie ............................... 462 517 496 
SuE.d.. 	................................. 384 416 445 

Total 	partiel 	............................ 57,645 63.573 72,323 

Total. importations ....................... 62.871 69,128 78,876 

Pourcentage des importations totaie.s ......... 92.0 92.0 92.0 

1Japrs Ia (loLiane. 	2  Lcs pays sont classes selon los valeurs do 1981. 	Cette lisle do pays repose 
sur Ic volume des échanges; cite nindique aucunemoni los vues du Canada concernant les questions 
internationales de reconnaissance, do souverainete ou d'atitoritC. 

de viande el do poisson na presque pas vane. Los importations do produits 
manufacturCs soot intervenues pour 60.3% do total en 1980 et 61.4% en 1981. La part 
des importations do matertaux ouvres s'est Ctahlie it environ 201Y. en 198() et 1981, 
tandis quo colic des matieros brutes so chifh'ait 20% en 1980 of 19% en 1981. 

Variations de prix et de volume 
Sun one base annut'lle de ponderation fixe., lindice des prix it L'exportation a gnimpl 

de 23% en 1980 mais tic seuktment 9% en 1981. La dc'lCi'at ion des prix ii i'impontation 
a étt" moindre, puisque lavance do ces prix sest chiffrée a 17.8% en 1980 contre 14.7% 
en 1981. 

Le volume des exportations du Canada et celul de sos importations se sont accrus do 
2.70/6 en 1981. 11 La suite d'un recul de 1.6% pour los exportat ions et de 5.4% pour los 
importations en 1980. Aprés Jo mouvement i Ia haisse do 1974-75, los annees 1977 et 
1978 ont etC caractCrisCes, an chapitre des exportations. par une forte augmentation 
annuelle do 10%, accumpagnCe do hausses des prix C l'exportation modCrCes par 
rapport aux pnix des importations. et  d'un flCchissement de Ia valour du dollar 
canadien vis-C-vis du dollar amCricain. A l'avenant. Jo volume des importations a cri 
moms vito que celui des exportations: 0.5% en 1977 et 3.21/6 en 1978. 



Suii[ro 	I 	 I 	/IIpII,1cfls, 

Corporation commerciale canadienne 

Etablie par une Ioi du Parlement en 1946. cette corporation a pour objet d'aider a 
lexpansion du commerce entre le Canada et dautres pays. Elle fait rapport au 
Pailement par Ic canal du ministre d'Etat au commerce international (ministère des 
Affaires extérieures). 

La principale activité de Ia Corporation consiste a passer, d'tat a stat, des marches 
qui rattachent les besoins de gouvernements etrangers et d'agences internationales a 
La capacitC de prestations des producteurs canadiens de hiens et services. Pendant ses 
35 annCes dexistence, La Corporation commerciale canadienne (CCC) a aide plus de 
500 Ctablissements canadiens a exporter pour prCs de $10 milliards en hiens et 
services a plus de 90 pays étrangers. Depuis 1978, Ia CCC met aussi ses services a La 
disposition des exportateurs canadiens de projets déquipement, en vue de stimuler Ia 
participation canadienne ati dCveloppement du commerce a lextérieur. 

Quand l'acheteur Ctranger et lexportateur canadien prefèrent un arrangement 
entre gouvernements, la CCC assume le rOle de premier contractant et s'engage a 
livrer le produit, le service ou Ic projet, qua son tour une entreprise canadienne 
convient de fournir. 
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Finances 

Finances publiques 

Pouvoirs et attributions des divers paliers d'administration publique 
I.'Acte do lAmérique du Nord britannique (AANB) do 1867, qui fait désormais 

partie do Ia constitution écrite du Canada, determine en matière d'imposition le 
partage des pouvoirs et attributions entre le Parlement fCdCral et los assemblées 
k'gisntives provinciales. Aux termes de l'article 91, le Parlement peut prelever des 
di'niers par tout mode dimposition, tandis quo I'article 92 stipule que los assemhlées 
IvisIatives peuvent rer.ourir a hmpusition directe dans leur territoire respectifen vue 
(Inhtenir on revenu pour des objets provinclaux. En outre, I'AANB autorise les 
provinces a étahlir des institutions municipales dans leur propre territoire. Ces 
derniéres tirent donc leurs pouvoirs et attributions fiscales et financieres des 
assemhlCes lCgislatives provinciales qui les créent. 

La principale forrne de charge fiscale au Canada est l'impôt direct. On entend 
gCnéralement par impôt direct un impôt qui est exigC de Ia personne memo qui doit le 
payer, comme los impAts sur Ic revenu des particuliers et des corporations, les dr(jits 
do succession, los cotisations a Ia sécuritC sociale et divers impOts provinciaux do 
consommation. Le champ de I'imposition indirecte, occupC par le gouvernemont 
fédéral, comprend les droits de douane, les droits d'accise, I'impót sur certaines 
exportations et les taxes do vente prélevées auprès des fabricants. Le gouvernement 
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fédéral léve a Ia fois des impôts indirects et des impôts directs sur le revenu des 
particuliers et des corporations. Les gouvernements provinciaux ne Ièvent que des 
impôts directs, entre autres les impôts sur le revenu ci divers impôts sur les ventes au 
detail de biens et services. Les municipalités Ièvent des impéts fonciers et des taxes 
sur les locaux d'affaires et sur certains services municipaux. 

Organisation de l'administration publique 
Lorganisation de ladminisiration publique vane d'un palier a l'autre, et même a 

l'intérieur dun même palier. Chaque administration gère ses affaines de Ia façon 
qu'elle juge Ia plus convenable, compte tenu de ses ressources et attributions. II 
s'ensuit des differences qui rendent difficile toute comparaison au niveau des finances 
publiques. Toutefois, en consolidant les operations des divers pali*'rs pour former un 
seul univers, on petit évaluer l'effet d'ensemble de l'activité financière des 

Construi.liiin routiàre. a Long River (f.P..E.). 
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administranons sur le grand public, comme Ic montrent les premieres colonnes des 
tableaux I et 2. 

Ententes fiscales entre administrations publiques 
Les ententes fiscales entre les administrations fCdCrak, provinciales et territoriales 

pronnent diverses formes ot soft rCgios par one Ioi do Parlement OU par des accords 
officiels entre paliers dadministration. Les transferts entre administrations dCcoulant 
(IC CCS ententos sont resumes ci-dessous. 

Un réginie (IC subsides statutaires prévu dans I'AANH assure aux provinces des 
suhventions annuelles fixes pow' le soutien do leurs assemhlCos législatives, ainsi quo 
des allocations annuelles calculCes all prorata do Ia population. En vertu do Ia Loi sur 
Ic transfert do l'impOt sur le revenu des entroprises d'utilité publique, ladministration 
fédCrale remet aux provinces un certain pourcentago (Ctabli pCriodiquement par one 
toi du Parlemont) de l'impôt provenant des services privés do production on de 
distribution d'electricitC, do gaz et do vapeur. 

Les relations fedérales-provinciales en matière de fiscalité, d'Cconomio et de 
finance sont rCgies par Ia Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement 
fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis; cette loi est 
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renegociée 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 péréquation ci de stabilisation, conclut avec 
les provinces des accords pour la perception des impôts et des accords de reciprocité 
concernant les impôts et droits provinciaux. effectue des paiements do garantie 
relativemeni aux recettes fiscales des provinces produites par l'impôt sur to revenu, 
transfert aux provinces 20% de l'impôt fond sur Ic revenu en main non réparti de 1971, 
et contribue au financement des programmes étabtis. Les paiements do péréquation 
(les plus importants paiements en espèces effectués aux termes de Ia loi) se fondent 
sur Ic principe daprés lequel tous les citoyens canadiens ont droit a des services 
publics de niveau comparable dans les diverses regions du pays; ainsi, le fCdCral 
utilise une partie des recettes fiscales fournies par l'ensemble des provinces pour 
aider celles dont le revenu est inferieur a Ia movenne nationale. 

Con formement a 1'AANB. une administration publique ne léve pas d'impôt sur une 
autre administration publique; par exemple, Iorsqu'un hien public ferait normale-
mont lob jet d'une charge fiscale. Line subvention est accordée a La municipalite. Ia 
province ou a d'autres autorites locales en i-emplacement des impôts fonciers 

Winnipeg (Mon.), ovcc l'edif ice do Parlemciil provincial au cenire. 
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auxquels ii leur faut renoncer en rason du statut d'exemption du hien en cause. 
Toutefois, vu Ia complexité croissante des transactions économiques et commerciales 
entre les administrations publiques, ces dispositions constitutionnelles sont de I)IuS 
en plus difficiles a observer. Pour éliminer, ou du moms reduire au minimum. les 
in(;ertitudes et les difficultés concernant Ic paiement des impOts de consummation 
d'une administration a Fautre, ladministration féderale a conclu avec les provinces 
des accords de reciprocité au sujet des impôts et droits provinciaux. Ces accords sont 
explicites thins Ia Partie VIII de Ia Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le fédéral et 
le provincial et sur le Imnancement des programmes étahlis. 

tJn autre élément nouveau do Ia Loi de 1977 concerne le financement des 
progra mmes eta hi is. entre autres lenseignement postseconda ire. lassurance-
hospitalisation. lassurance-maladie et les services complCmentaires do sante. Les 
dispositions a cet Cgard figurent dans La Partie VI de Ia loi susdite et remplacent les 
dispositions relatives au partage des cocits de Ia I.oi stir lassurance-hospitalisation et 
les services diagnostiques et de la Loi sur los soins mCdicaux: elles portent aussi sur les 
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ententes d'(affermage). Selon Ic nouveau ngime de financement, 'administration 
ftdérale transfère une partie de SOfl champ (1 imposition sur le revenu et effecttie des 
palements en espéces. Abstraction faite de La valeur des transferts fiscaux, ces 
paiements se chiffraient comme suit en 1980-81: assurance-hospitalisation, $2,482 
millions: assurance-maladie. $860 millions: enseignement postsecondaire. $1605 
millions: et services complémentaires de sante, $640 millions. 

l.a plupart des transferts provinciaux sont des transferts de nature specifique aux 
administrations locales. Les contributions les plus importantes sont versées au titre de 
lenseignement 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 I'année 
financière terminée le plus prés du 31 décembre 1978 

l.es tableaux I a 4 donnent les recettes, les depinses, la(:tif et le passif des divers 
pliers daciministration pour l'annCe financiCre terminCe Ic plus prés du 31 décemhre 
1978. La periode visée s'étend du 1 avril 1978 au 31 mars 1979 pour les administrations 
trikrale ci provinciales, et (Lu 1 janvier 1978 au 31 decembre 1978 pour Ia plupart des 
IdI1!tI'flt1(1fl S I()(., I l (", 



1. Recettes des administrations publiques fédérate, provinciales et locales 
(annie tinancière se termlndnl I.' plus po's du 31 decemhre 1978) Z 

z 
Toutes Administration Administrations Administrations 
administrations fédCrale provinciales locales 

Recettes Part des Part des Part des 
conso- recettes recettes recettes 

Provenance des recettea lidees Montant totales Montant totales Montant totates 

$ miihers $ miU,ers % $ milliers % $ milliers % 
lmpôts sur 

Le revenu des pai'ticuliers ................ 25.022.550 14,179.660 33.3 10.842.890 21.9 
Le revenu des sociCtés ............. ...... 8,807,122 6,261.694 14.7 2,545.428 5.1 
Los paiements a iles non-residents ......... 568.136 588136 1.3 ... 

Total partiel - impots sur le revenu ...... 34,397.808 21.009.490 49.3 13.388.318 27.0 
lmpiits funcurs Ct connexes ................ 8,102,985 ... ... 110.406 0.2 7.992,579 37.1 
lmpóts do corisommation 

Taxes de vente générales ................. 9251.801 4.729,371 11.1 4.509,571 9.1 12,859 -• 
Carburants 	........................... 2,160,635 516,040 1.2 1,644,595 3.3 
Boissons alcooliques et tabacs ............. 1.944,689 1.286.366 3.0 658.303 1.3 
Droits do douane .................. 	.... 2,747,258 2,747,258 6.5 . 	. 	. .. 	. 
Autres 	.............. 	............ 	. 525,081 174,895 0.4 331.640 0.7 18.546 0.1 

Total partial - impôts de consommation ... 16,629,444 9.453.930 22.2 7.144,109 14.4 31.405 0.1 
Cotisations a l'assurance-maladie et i 

l'assurance sociale...................... 8,768.373 4,863.075 11.4 3.905,298 7.9 . 
lmpôts divers ........................... 1,639,912 640,251 1.5 873,829 1.8 125.832 0.6 
Recettes Iirées de ressources naturelles 5,485,308 37.832 0.1 5.447,474 11.0 
Privileges, licences et permis ............... 1,599,483 57,228 0.1 1,400.290 2.8 141.985 0.7 
Autres recettes de sources propres ........... 15.460,525 6,553.884 15.4 6.639.839 13.4 2.768.845 12.8 
Transferts a d'autres paliers d'administration 

Do nature generale 	..................... ... ... ... 3,263234 8.6 1.532,719 7.1 
Do nature specifique .................... ... ... ... 7,400.642 14.9 8.965,735 41.6 

Total partiel - transferta ............... ... ... ... 10.663.876 21.5 10,498,454 48.7 
Total des recelte 	..................... 	... 92,063,835 42,615,690 100.0 49.573.439 100.0 21.558,880 100.0 

Sans objet. 	-- Nombres infirnes. 



2. Dépenses des administrations publiques fédérale, provinciales et locales 
(année financiére so terminant to plus près du 31 décembre 1978) 

Toutes 	 Administration 	 Administrations 	 Administrations 
administrations 	fédérale 	 provinciales 	 locales 

Fonctions des dépenses 

Dépenses 
conso- 
Iidees Montant 

Part des 
depenses 
totales Montant 

Part des 
dépenses 
totales Montant 

Part des 
depenses 
totales 

$ mifliers $ milliers % $ milliers % $ millers % 
Administration generate ................... 6.976,535 2,800.186 5.5 3.109.187 6.4 1,067,162 4.6 
Protection des personnes et des biens......... 8.381.950 5,086.887 10.0 1.561.317 3.2 1.733,746 7.5 
Transports et communications .............. 8.570,200 3,079.814 6.1 2.810.780 5.8 2.679.606 11.6 
Sante 	................................. 12.039.173 299.627 0.6 11.494.309 23.7 245.237 1.1 
Ftien-étre social .......................... 22,685.198 15.318.990 30.3 6.708,961 13.8 657.247 2.9 
lducation .............................. 14,951.249 639.951 1.3 4,590,066 9.5 9.721.232 42.0 
Environnement .......................... 2,689,822 281.886 0.6 413.986 0.9 1,993.950 8.6 
Autres dCpenses ......................... 24,142,163 11,787,382 23.3 8,255.971 17.0 4,098,810 17.7 
Ventes do biens 01 services 

entre administrations 	................... . 	.. 155,323 0.3 346,520 0.7 ... 
Transferts ii d'autres paliers d'administration 

lIe nature Rénérale 	..................... . 	.. 3,493,475 6.9 1,381,577 2.6 ... 
Do nature spOcifique: 

rransports et communications ... 189,360 0.4 828.497 1.7 4,711 -. 
Sante 	.............................. . 	.. 3,548,840 7.0 114,842 0.2 884,352 3.8 
Bien-étre social 	...................... . ,. 1,619,601 3.2 372.299 0.8 23,797 0.1 
Eutucation 	.......................... . 	.. 1,591,833 3.1 5.923,022 12.2 493 -- 
Autres 	............................. . 	,. 721,003 1.4 640.134 1.3 15.027 0,1 
Total partiel - translerts de nature 

spécifique ......................... ... 7.670.837 15.1 7,878.794 16.2 928.380 4.0 
Total partiel - transierts ............... ... 11.164.112 22.0 9,260,371 19.0 928.380 4.0 

Total des depenses ....................... 100.436.290 50.614.158 100.0 48.551468 100.0 23,125,370 100.0 

Sans oh jot. 	.- Nombres infimes. 
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3. Adif financier des administrations publiques fédérale, provinciales et locales 
(annee finans ten' si' 	i'nirjinant le plus pies do 31 di's..'mhre 19781 

z 
Administration fédérale Administrations provin;iales Administrations locales 

Part de l'actil Part di' lactif Part de l'actif 
Aclif financier Montant 	total Montant total Montant total 

S nil/hers 	Ik $ nit/item I.  S ,nill:em rt 
Encaisse el 	dpôts 	....................... 5,587.492 	9.5 5.306,696 11.7 1,578,592 1819 
Sommes a recevoir ....................... 594,582 	1.0 2,841.757 8.3 2.939,111 35.2 
PrEits et avances 	......................... 29,902.844 	51.2 5.839,353 12.9 925.953 11.1 
Placements 

Valeurs canadiennes ..... ............... 	20,155.270 	34.5 25,050,136 55.4 1.653.139 19.8 
Valeurs elrangères ...................... 53.284 	0.1 ... 
Total partiel-plaoements . ................ 	20.208,554 	34.6 25.050.136 55.4 1,653.139 1918 

AuIrp 	elements dactif financier 	............ 2,161,380 	3,7 6,187,160 13.7 1,250,734 15.0 
Total de 	l'actjl 	.......................... 58,434,652 	100.0 45,225,102 100.0 8,347,529 100.0 

Sans tslti't 

4. Passif financier des administrations publiques fédérale, provinciales et locales 
(annes' Ilndnuiere Se terminant ]v plus pri". du 	31 (It'embre 1978) 

Administration fhdérale Administrations provinciales Administrations locales 

Part do Part du Part do 
Passif i,nan:is'r Monlant 	passif total Montant 	passif total Montant passil total 

$ milliers 	% $ milliers 	% $ milliers % 
Emprunts auprhs d'institutions fmnanciêres 	. . . 	 ... 	... 444,680 	1.0 2.491.565 10.9 
Sommes /s payer ......................... 13.695.385 	17.2 3,615.792 	7.7 1,984,304 8.7 
Pr/rig Ct avances 	......................... ... 	,.. 2.444.328 	5.2 .. 
Bons do Tri'sor .......................... 9600.508 	12.1 532.613 	1.1 
Obligations 

Marc hi' canadien 	...................... 36,890.100 	48.3 28.504.218 	60.8 14,758.109 64.4 
Mar.he 	t'tr.snger 	....................... 2,976.681 	3.7 9.242,226 	19.7 3.045,471 13.3 
Total partiel - obligations ...............39.866,781 	50.0 37.746.444 	80.5 17,803.580 77.7 

Autni's elements de passif.................. 16,453.152 	20.7 2,098.119 	4.5 631.947 2.7 
Total du passif .......................... 79.615.806 	100.0 46,881,976 	100.0 22,911,396 100.0 

Sans objet. 
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Les données proviennent des états financiers des divers pouvoirs publics of de leurs 
organismes. Comme ces états reflétent en génOral l'organisation particulière a chaque 
administration publique et sont, de ce fait, mutuellement incompatibles, les données 
ont été réagencées conformément au cadre statistique de Ia gestion financière qui, 
classant los recettes par source et les depenses par function, rend possibles les 
comparatsons dun palier l'aiitre. 

Operations de I'administration fédérale. En 1978-79, los recettes fédérales se soft 
établies a $42,615,690,000, et les dépenses a $50,614,158,000. L'impôi sur Ic revenu des 
particuliers figurait pour 33.3% des recettes fédOrales, l'impôt sur Ic revenu des 
corporations pour 14.7%, ci los taxes de vente génerales pour 11.1%; ces trois sources 
constituaient 59.1% do total. Le bien-être social, les transferts i d'autres paliers 
d'administration (surtout aux provinces) et Ia protection des personnes et des biens 
(surtout Ia defense nationale) intervenaient respectivement pour 30.3, 22.0 et 10.0% ou 
62.3% globalement des dCpenses fédérales. 

Le 31 mars 1979. I'actif financier do ladministration fCdCrale s'Ctablissait a 
$58,434,652,00) ci Ic passif i $79,615,806,000. Les prCts ci les avances consiiivaient 
51.2% de l'actif et les placements en valeurs mohiliéres 34.6%. tandis quo les 
obligations ci debentures figuraient pour 50.00% du passif, les sommes a payer pour 
17.2%, ci los buns du Trésor pour 12.1%. 
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Operations des administrations provinciales. Au cours de l'année financière 
1978-79, los recettes globales des administrations provinciales se chiffraient a 
$49,573.439.00(). et les dépenses a $48,551,468.(X. Les primes d'assurance-sociale et 
d'assurance-maladie, les impôts sur le revenu des particLiliers, les taxes de vente 
générales. l'impot sur le carburant et l'impot sur le revenu des corporations figuraient 
pour 7.9, 21.9, 9.1. 3.3 et 5.1% respectivement ou 47.3% collectivement des recettes 
totales. Los provinces ont aussi tmiche 21.5% do leurs recettes sous forme do transferts 
d'autros administrations (surtout de ladministration fédérale). La sante, les transferts 
a d'autres paliers d'administration, lenseignement et to bien-ètre social figuraient 
respect ivemen t pour 23.7. 19.0, 9.5 et 13.8% ou 66.0% des dCpenses totales. 

Le 31 mars 1979, lactif financier des administrations provinciales totalisait 
$45,225.102.000 et le passif $48.881.976,000. Les placements en valeurs mobilieres 
figuraient pour 55.4% de cet actif et les préts et avances pour 12.9 0/6, tandis que les 
obligations et debentures représentaient 80.5% du passif. 
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Operations des administrations locales. Au cours de l'année financière terminée le 
plus près du 31 décembre 1978, les recettes des administrations locales se chiffraient a 
$21,558,880.000, et les dépenses a $23,125,370,000. Les impôts fonciers et les transferts 
d'autres paliers d'administration (surtout des administrations provinciales) interve-
naient respectivement pour 37.1 et 48.7% des recettes totales. L'enseignement, les 
transports et communications, Ia protection des personnes et des hiens et 
l'environnement figuraient respectivement pour 42.0. 11.6. 7.5 et 8.6% ou 69.7% 
collectivement du total des dépenses. 

Fin de l'année financière 1978, l'actif total des administrations locales atteignait 
$8,347,529,000, et le passif $22,911,396,000. Les sommes a recevoir et les placements 
représentaient Ia plus grande part de l'actif (35.2 et 19.8% respectivement), tandis que 
les obligations et debentures constituaient le principal élément de passif (77.7%). 
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Balance des paiements internationaux 
l.a balance canadienne des paiements internationaux resume los echanges entre les 

ri'sidents du Canada et ceux dii reste du monde, Los operations internationales en 
biens, services, transf.'rts et capitaux influent beaucoup sur léconomie et le systeme 
monCtaire du pays; c'est pourquoi les comptes de Ia balance des paiements font partie 
intCgrante dii système des comptes nationaux. Les operations en biens et services 
constituent aussi un élément determinant du produit national brut (PNB), tandis que 
Ic compte de capital tie Ia balance des paiements forme on secteur des comptes des 
flux financiers. 

L.es sources de donnCes de Ia balance des paiements sont aussi variCes que les 
operations comprises dans chacun des comptes. Les enquCtes annuelles, trimestriel-
les et mensuelles menées par Ia Division do Ia balance ties paiements do Statist ique 
Canada fournissent une large part des chiffres utilisés. Dautres divisions (IC 
Statistique Canada, d'autres ministCres. et  Ia Ranque du Canada, recueillent aussi des 
donnoes sur los operations entre los residents du Canada et los non-residents. 

En 1981, Ic deficit du compte courant a atteint Un total sans prCcCdent de $6,576 
millions, suit plus do trois fois le chiffre de 1980. Ce deficit s'est produit parsuite dune 
dvterioratiun do l'excCdent du commerce marchandises, qui est passé do $7,610 
millions en 1980 a $6636 millions en 1981, et dune augmentation dii deficit des 
invisibles, qui s'est accrue do $9,714 millions quit Ctait en 1980 ij $13,212 millions en 
1981. I.'accroissement du deficit des invisibles dCcoule en grande partie dune hausse 
des paiements nets en interéts, dividendes et rémunération des placements (livers. 

En 1981, los mouvements de capitaux se sont soldes par tine entrée nette do $16,230 
millions, en hausse do $2,418 millions sur 1980. L'entrCe nette de capitaux a long terme 
($1,340 millions) n'a guCre évolué par rapport a 1980. Parmi les composantes do co 
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compte, ii convient de signaler une entrée record de capitaux provenant de Ia vente de 
nouvelles obligations canadiennes a des non-residents, en grande partie contreba-
Iancée par des sorties records au chapitre des investissements directs. 

Los mouvements do capitaux court terme ont donnO lieu a une entrée nette 
exceptionnelle do $14,890 millions, contre seulemont $1,113 millions en 1980. 
L'augmentation s'e.xpliquo plus qu'entièrement par l'apporf nette qu'ont engendrO les 
operations sur devises des banques a charte, qui totalisaieni près de $18 milliards. 
Toutefois, cet apport a etC sensiblement contrehalancC par une forte sortie nette do 
capitaux flee a un accroissement des capitaux a court terme détenus a l'Ctranger par le 
secteur non bancaire. 

En 1980 et 1981. Ic Fonds monétaire international a alloué de nouveaux droits do 
tirage spéciaux (DTS), of los parts du Canada ont respectivement atteint l'equivalent 
do $217 millions et $210 millions. Los erreurs et omissions nettes intervenuos dans los 
estimations consignCes au titre des transactions courantes ci des transactions sur 
capitaux reprCsentaient une sortie do $8,438 millions, contre seulement $2,011 
millions l'annCe prCcCdente. En 1981, los reserves officielles nettes ont augmentC do 
$1,426 millions, après une baisse nette C peu prés equivalente en 1980. L'augmentation 
nette de 1981 comprenait un remboursement do $1,044 millions au chapitre des dettes 
monOtaires of une hausse de $382 millions du côtC des reserves officielles. 

ALL cours do 1981. Ia valour du dollar canadien par rapport au dollar arnCricain a 
heaucoup fluctuO. passant d'un minimum presque sans précédent do 80.3cEIJ en aoit 

un maximum do 85EU en novembre. Ala fin (IC l'annCe, Ia valetirexterne do dollar 
it;ihliii 1 04.3Fc111. soit .58c: di' plus quilu Ia tin (Ii' 1900. Vis-ui-vis I'auitn's 

I.IrUJ) rE iitr 'r rrfioirril de (;unhr (I'.-N.). 
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monnaies majeures, le dollar canadien a beaucoup progressé en 1981 par suite, en 
grande partie, de l'affermissement do dollar américain sur les marches mondiaux. 

Endettement international net 
Les estimations provisoires étahlies sur Ia base des donnCes disponibles indiquent 

que tendettement international net du Canada s'Clevait a $90 milliards Ia fin de 1981, 
compai'ativement ii $78 milliards lannée precedente. La valour coinptahle deS aVoirs 
extvruiirs hruts do Canada tutalisait $83 milliards, tandis que los dettes extCrieures 
brutes sHevatent a $173 milliards fin 1981. 

L'irivestissement canadien ii long terme h l'Ctranger s'est accru de 18% pour totaliser 
$53 milliai'ds, du fait quo los placements directs canadiens ii l'tranger oft reprCsenlé 
one sortie exceptiunnelle (IC capitaux en 1981, Toutefois, les avoirs court terme ont 
haissC, passant do $32 milliards fin 1980 a $30 milliards fin 1981. 

Los dettes brutes do Canada envers des non-residents sont passees de $155 milliards 
fin 1980 a $173 milliards fin 1981. L'investissement étranger a long terme au Canada 
sest accru. en 1981, do $14 milliards pour s'établir a $140 milliards, pendant quo los 
nouvelles emissions (Iohligati(Jns canadiennes dépassaient los $13 milliards. La 
croissance des investissernents directs Ctrangers a Cte ralentie par d'importants 
rachats do societes canadiennes operant dans to secteur des ressources naturellos ot 
qul appartenaient a des non-residents. Les autres dettes a long terme, notamment Ia 
paitiuuption des non-residents dans los actifs canadiens it I'etranger et los 
crigiiements officiels SOUS forme (IC DTS, so sent chiffrCes a $9 milliards fin 1981, 
landis qe les crCances ñ court terme dCtenues par des non-residents ont augmentC de 
$3 milliards pour atteindre $24 milliards. 
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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 d'émettre les billets destinCs a circuler au 
Canada: ceux-ci, et les pièces frappées par Ia Monnaic royale canadienne, constituent 
Ia monnaie en circulation et servent de moyen de paiement dans les transactions ef-
fectuCes au comptant. 

Les transactions au comptant interviennent encore pour heaucoup dans Ic système 
de paiement. mais lusage rCpandu des cheques et, plus rCcemment, des cartes de 
credit, a diminué l'importance du role de la monnaie. Les avoirs monCtaires du public 
sont, pour la majeure partie, déposés dans des comptes auprès d'institutions 
financières, et les paiements s'effectuent a méme ces comptes. Les depOts peuvent se 
faire dans des comptes de depOt a vue portant ou non intérCt, ou clans des comptes 
d'Cpargne assortis du droit de tirage et productifs ou non d'intCrCt. 

Banque du Canada 
La Banque du Canada est la banque centrale du pays ci l'organisme directement 

chargé de Ia politique monétaire. Sa capacité d'influencer de façon generale Ia 
croissance de Ia masse monétaire et les taux d'interêt au Canada, et partant le niveau 

I hulifax (7'L-). 
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des dCpenses et de lactivitC économique, reside surtout dans le contrôle queue 
exerce sur les réserves-encaisse mises a Ia disposttion du réseau bancaire. 

Par sa gestion des rCserves-encaisse des banques a charte, Ia Banque du Canada 
stfforce dinfluer sur les taux dintCrét de façon que Ia masse monCtaire (numéraire et 
eltpols a vu(,. des particuliers auprès des banques a charte) croisse a un taux conforme 
atix ohjectifs monetaires visés. En février 1981. Ia fourchette de croissance établie par 
La Banque pour La masse monCtaire consistait en des taux daccroissement allant de 4 a 
t%, selon le niveau moyen observe pendant Ia période de trois mois centrée sur 
septembre 1980. Depuis 1975, Ia Banque do Canada a réduit a cinq reprises les 
taux-cibles d expansion monétaire en vue de rCaliser son objectifà long terme, qui est 
de rCduire peu a peu Iaccroissement de Ia masse monétaire jusqu'a un taux qui 
permettra a leconomit' d'atteindre un rendement a Ia fois maximal et compatible avec 
Ia stal)iIité des prix souhaitCe. 

Chaque banque a charte est tenue d'avoir constamment en caisse des reserves 
iquivalant a un pourcentage minimal donnC de son passif-dépots. Ces reserves 
I)(%1vent être dCtenues sous forme de dépôts a Ia Banque du Canada (ou auprès dune 
ujire hanque a charte si la Banque du Canada lautorise), de billets de Ia Banque du 
Canada et de pièces de monnaie de $2 ou moms dyant COUN legal en vertu de Ia Loi sur 
La monnaje et les changes. Le rapport entre le montant des réserves-encaisse dont 
dispose le système bancaire et le montant minimal prescrit influe sur le désir des 
hanques a charte dacheter des titres ou daccorder des préts et dattirer de nouveaux 
dépéts. Lorsque les rCserves-encaisse sont faibles relativement au montant prescrit, 
les banques se vojent contraintes de vendre des titres, de restreindre le credit et 
dattirer de nouveaux dCpéts afin d'accroitre leurs reserves. Ces operations ont 
éiu'ralement pour effet de faire monter les taux dintérét a court terme, de sorte quil 

dt'vient plus onCreux pour le public de détenir des foods en numCraire ou sous forme 
le depOts dans des comptes non productifs d'intérêt. Par contre, une hausse des 
userves-encaisse exerce des pressions a Ia baisse sur les taux d'interêt, et, 
IlltI,rt'(:Iernent. incite h public a (létenir daviintage de numéraire. la Hanque du 
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Canada utilise diverses techniques pour influencer le niveau des réserves-encaisse, 
mais les principales consistent a modifier son portefeuille de litres do gouvernement 
canadien et a transférer dans les banques a charte un certain pourcentage des dCpôts 
que lEtat lui confle. 

La gestion des réserves-encaisse du système bancaire est le principal instrument, 
mais non pas le seul, dont Ia Banque peut se servir pour assurer lapplication de sa 
politique. Elk peut aussi exiger que les hanques 'i charte maintiennent des reserves 
secondaires, composCcs de l'excCdent des rCserves-encaisse, de bons du TrCsor et de 
prCts au jour le jour aux nCgociants do marché monétaire. Elle peut consentir des 
avances a court terme aux banques a charte et modifier Ic taux d'vscompte ou taux 
minimum auquel elle est disposée a consentir des avances. Les variations do taux 
descompte non seulement influent sur le niveau des taux dintérCt, mais indiquent 
egalement lorientation de Ia politique monétaire de la Banque. Bien que Ic taux 
officiel descompte soit en general administré directement par Ia Banque, ii a Cté fixé a 
¼% au-dessus do taux moyen hebdomadaire offert par les bons du TrCsor a 91 jours 
durant Ia pCriode allant du Ir  novembre 1956 au 24 juin 1962 et Ia période 
commençant Ic 13 mars 1980. Sous un régime de taux d'escompte flottant, la Banque 
continue nCanmoins de jouer un rOle important dans Ia determination des taux 
d'intérêt a court terme par Ic biais de ses operations sur le marché libre et de sa gestion 
des reserves do rCseau bancaire. 

Outre son rOle en inatière de politique monOtaire, la Banque fait fonction d'agent 
financier pour le gouvernement du Canada: elle gére Ia dette publique et le compte de 
depots dans lequel sont inscrites presque toutes les recettes et dCpenses publiques, 
elk soccupe des operations (IC change pour le cornpte de lEtat et conseille cc dernier 
sur diverses questions Cconomiques et financiCres. 

Banques a charte 
Les banques a charte sont les plus grandes institutions de depOts au Canada et lune 

des principales sources de financement a court et a moyen terme. Elles occupent une 
place de choix sur Ic marchC monCtaire a court terme et c'est surtout par leur 
entremise que Ia hanque centrale, grace a sa gestion de lencaisse, exerce une 
influence sur le marché monOtaire et sur le marchC do credit en gCnCral. A l'heure 
actuelle, cues administrent aussi Ic système national de compensation des cheques. 
(LAssociation canadienne des paiements a été crCée en décembre 1980 avec mission 
d'Ctahlir et (IC mettre en ceuvre un système national de compensation et de règlement. 
11 est prévu queue remplacera hientOt les hanques a charte dans cette fonction.) Outre 
leurs operations en dollars canadiens, elles effectuent un volume important 
(I'opCrations sur devises et ont des bureaux et des succursales dans les grands centres 
financiers du monde. 

Les banques a charte sont régies par Ia Loi sur les banques, qui régle certains aspects 
internes des operations bancaires, tels que les emissions dactions, Ia constitution des 
reserves, etc. En vertu de la nouvelle Loi stir les hanques, CdictCe en dCcembre 1980, les 
banques Ctrangères peuvent. par Iettres patentes, obtenir Ic statut de banque pour 
leurs filiales. Au 28 fCvrier 1982, le système bancaire comprenait 11 banques 
canadiennes constituées en vertu de chartes octroyées par le Parlement et 47 hanques 
Ctrangèrcs constituCes en vertu de lettres patentes. 

En general les banques canadiennes acceptent différents types de dCpôts do public, 
y compris des depOts a vue, des depOts depargne avec ou sans droit de tirage par 
cheques et des depots a terme. En plus de dCtenir un portefeuille-titres, elks accordent 
hahituellement des prCts, suivant des modalitCs trés diverses, a des entreprises 
commerciales, industrielles ou agricoles; les préts de ces institutions reprCsentent une 
portion importante du credit 5 Ia consommation. La plupart des prêts sont assortis 
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issez long terme aux entreprises et aux exploitants agricoles, en plus de consentir des 
prets hyputhécaires stir immeubles résidentiels et autres. En vertu de Ia nouvelle Loi 
'iir les banques, ses dernières peuvent se livrer a certaines operations de credit-bail et 
ci affacturage par l'entremise de leurs filiales. Les banques effectuent egalement des 
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Autres institutions financiCres 
Lili'eles banques ii t:hartc, ii existetoute unegamme d'institutions financières qui 
ii 'talent aux difft.'rents besoins de Ia sociCtC. Ces Ctahlissements ont connu Un essor 

titlirulierement rapide au cours des deux ou trois derniCres dCcennies, en raison 
.iirtout de l'expansion de lCconomie canadienne et de Ia complexité croissante des 
iii.irchCs financiers MCme Si les diverses institutions financières sont relativement 
1wcialisées, dies se livrent néanmoins une vive concurrence. Parmi les plus 

I inpc)rtantes institutions de dépéts non bancaires figurent les sociétés de fiducie et de 
rCts hypothécaires. ls cooperatives de credit, les caisses populaires, ci les banques 
cpargne du Québec. A mentionner aussi les societés de financement des ventes et de 

rédit a Ia consommat ion, les sociétés d'assurance-vie et diffCrents types de sociétés 
tic placement. Les agents de change et les courtiers en valeurs mohilières Jouent 
i.pilement un réle majeur sur les marches financiers. Un certain nombre 
ciarganismes, dont certaines institutions gouvernementales, s'appliquent a fournir 
cli's capitaux a moyen et a long terme aux petites entreprises, aux agriculteurs ci aix 
ixportateurs, ou Se spCcialisent dans certains types de préts comme Ic credit-bail. 

Au Canada, il existe actuellement environ 135 sociétCs de fIducie ou de prets 
ivpothecaires, ci Ia plupart possédent un réseau de succursales. Elles font 
uncurrence aux hanques a charte pour ce qui concerne les dCpôts, surtout par Ia 

\ villi ,  cit (i(l)cr1tttIcs ii lorrile fixe t't ii et:i'rtifictts de 1)itt:('n(rt. et scnt its pririiipItc'. 
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préteurs sur le marché hypothécaire, une forte proportion de leurs avoirs étant sous 
forme d'hypotheques. Les sociétés de fiducie administrent egalement 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 ou de prêt hypothécaire relèvent 
du Département federal des Assurances ou des autorités provinciales. 

Les cooperatives de credit et les caisses populaires constituent elles aussi 
d'importants rouages du système financier. Elles reposent sur une communauté de 
lien entre les sociétaires, l'emploi par exemple. ou sont organisCes sur une base 
communautaire; elles different des autres institutions financiéres par leur régime 
coopératifet le.ur caractère local. Elles vendent des parts aux sociCtaires, mais leurs 
fonds proviennent en majeure partie de dépóts, et leurs avoirs sont surtout sous forme 
de prêts hypothécaires et de préts personnels consentis aux membres. Ces 
établissements sont regis par des lois provinciales et appartiennent presque tous a une 
centrale qui exerce son activitC dans La province. 

Assurances 
A Ia fin de 1980, les Canadiens détenaient des assurances sur la vie dune valeur de 

plus de $440,000 millions, Ia valeur moyenne par mCnage étant de $54,800. 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 la moitié détiennent une charte féderale. Ce dernier groupe 
absorbe plus de 92% du marchC de l'assurance et possède au Canada un actif de plus 
de $41,000 millions. 

Outre l'assurance-vie, Ia plupart des compagnies vendent des polices qui couvrent 
les frais de maladie et dedommagent les assures des pertes de salaire durant leur 
maladie; on peut souscrire une telle assurance en s'adressant a un agent autorisC ou en 
participant a un régime collectif offert par un employeur, une association 
professionnelle ou un syndicat. Environ 300 compagnies vendent de Ia protection 
couvrant les biens, les automobiles, la responsabilité civile et les risques divers. Parmi 
ces dernières, les compagnies a charte fédCrale dCtiennent au Canada un actif de plus 
de $12,000 millions. 



Transports 

l.t's transports ont façonru' l'histoire du Canada et contribuent aujourd'hui a 
modeler Ia vie de ses habitants. Avec les années, on est passé du canot de lexplorateur 
et du train du pionnier a I'automobile eta l'avion. En l'espace de deux générations. des 
changements radicaux se sont produits dans 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 1960Ieur part avait diminué de plus ne 
Ia moitié. Le camionnage pour compte d'autrui figurait pour2% des recettes totales do 
transport marchandises en 1930, et pour 30% en 1960. En 1980, les recettes du 
camionnage, y compris celles des transporteurs ayant touché un revenu inférieur a 
$100,000, depassaient de $1.4 milliard les recettes du transport marchandises par 
chemin tie fer, 

Transports aêriens 
Transports Canada reglemente et dessert l'aviation civile. assurant I'immatricula-

tion et l'attribution des permis aux aéronefs et Ia délivrance des permis au personnel. 
Au 31 dOcembre 1981, 24,437 aéronefs civils étaient immatriculés au Canada. Le 
nombre de permis en vigueur détenus par les pilotes, navigateurs de bord, contrOleurs 
de Ia circulation aérienne et mécaniciens de hord et d'entretien s'élevait a 71.822 au 31 
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les Jennies sur lorigine et Ia tii'stintiwi ties vois lsisSaI4trs .1 I inrai rr I ixe itihIi.iti 
2 revelent les tendances des déplacements a linterieur du pays. Chacune des (lix 
)lincipaIes paires de villes ont enregistré des chiffres records en 1979 et 1980. Dans le 
:is de Calgary-Toronto et Edmonton-Toronto, les chiffres de 1979 ont plus que double 
titi x tie 1974. 

Transports ferroviaires 
Le chemin de fer a toujours joue un role capital dans lintégration politique, le 

puplement et le développement économique du pays. En 1850, l'Amerique du Nord 
hritannique comptait 106 km (kilométres) de voies ferrées; 80 ans plus tard, le Canada 
in possCdait 91 065 km. A partir de 1930, la croissance a Cté lente, atteignant 
(i )58 km en 1974; en 1980, seulement 93 361 km de voies Ctaient en service. Deux 

sr,irels chemins de fer, le Canadien National et le Canadien Pacifiquc, reliant 
I\tlantique an Pacific1ue sur une distance tie 7000 km, a travers de vastes étendues 
di ro;hes it di fnndriért's, de prairies et (Ii! n)i)ntignes. oft 1wrillis ii' p tipiement (ii 
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l'Ouest canadien. Aujourd'hui, us offrent des services de transport multimodal (vrac 
et conteneurs) particulièrement rapides, bon marché et efficaces. Via Rail Canada 
assure de nomhreux services interurbains. Les chemins de fer exploits par les 
provinces, dont le British Columbia Railway, les lignes de Ia British Columbia Hydro, 
l'Ontario Northland et le CO Transit, completent le réseau ferroviaire du pays. 

En 1979. Ic volume de marchandises payantes transportées par rail sest étahli a 
257 100 000 I (tonnes), soit 7.7% de plus qu'en 1978 (238 800 000 t). Le nombre de 
passagers transportés en 1980 a diminué de 3% sur le ch.iffre de 23.7 millions atteint en 
1979. L'effectif nécessaire pour transporter ces personnes et ces marchandises en 1980 
a été de 110.994 employés, un peu moms qu'en 1979 (112,307). 

Transports routiers 
I.e principal moyen de transport des personnes demeure l'automobile, qui 

consomme dimportants volumes de carburant. Le nombre total de tous les types de 
véhicules automobiles routiers immatriculés en 1980 sétablissait a 13.7 millions, dont 
10.3 millions (75%) étaient des automobiles particulières. D'octobre 1979 a septembre 
1980, l'emploi des voitures particulieres a donné lieu a une consommation estimative 
de 18 trillions de litres pour un kilométrage dépassant les 100 milliards, selon les 
résultats provisoires de l'enquete sur Ia consommation de carburant d'autos. 
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4. Industrie des transports routiers, 1980 

Transport 	 Transport 	Autres services 
routier 	 inlerurbain (IC transport 
de 	IJéména- Transports de voyageurs de voyageurs 
marchandise& geurs' 	urbains 	par autobus par autobus 

Etablissements declarants (nombre) 4,320 402 76 54 1,694 
Recettes d'exploitation (S millions) 5.224 337 1.064 270 491 
Depenses d'exploitation ($ millions) 5,060 322 1,021 255 448 
Nombre moyen d'employes y 

compris les propriétaires actifs 
(milliers) ................... 99 9 33 6 29 

Unite de materiel payant exploite 
(milliers) ................... 142 6 13 2 25 

Sans les etablissements ayant dCclarC des receltes annuelles brutes intrieures ii 51(XI.000 pour l'annCe 
precedente. tabIissements exploitant des services de transport aux aCroports et aux gares. de visites 
touristiques, d'affrètement, d'excursion et de transport scolaire. 

L'enquêtc annuelle sur les entreprises de camionnage couvre les établissvments 
ayant du'claré des recettes dan moms $100,000 lannee précédente. Les 4.700 
transporteurs enque.tes en 1980, dont 400 déménageurs, oft totalisé des recettes de $5.6 
milliards, soit 14% de plus que les $4.9 milliards déclarés en 1979 par 4,(0() 
transporteurs. Les entreprises visées disposaient de 108,000 employés et 148.000 
véhicules en 1980 (108.000 employés et 142,000 vehicules en 1979). 
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Los transporteurs ii }utiers uxploitant des services passagers soot (;lassés en trois 
divisions fondamentales suivant le service principal, hien quil soit possible qu 'un 
méme transporteur offre divers services. Sur les 1.824 enquêtés en 1980. 76 
soccupait'nt surtout tie transport urhain, et leurs recettes d'exploitation figuraient 
l)ur$1,(Mi4.2 millions UU 58 1Y. du montant total de $1,825.5 millions. Les 54 exploitants 
Ii services dautocars (:omptaient pour 15% des recettes. Les transporteurs offrant des 
sorvices dautobus scolaires, daffrètement, de viSites tourist iques ainsi quo Ia 
i lisserte dos aeroports et des gares, au noml)re (10 1.694, figiiriient pour 274, des 
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Transports par eau 
En 1980, le transport par eau a rapporté a ses 308 exploitants canadiens $1,841 

millions, soit 13.2% de plus que les $1.626 millions déclarés par289 exploitants en 1979. 
Les chiffres de 1980 prennent en compte 49 transporteurs privés dont Ia principale 
activité n'était pas le transport par eau. Pour 1980, ces transporteurs ont enregistré tin 
revenu global de $351 millions, contre $315 millions (47 transporteurs) en 1979. Au 
chapitre du transport marchandises, les recettes des exploitants ont atteint $1,112 
millions en 1980, suit 11% de plus qu'en 1979 ($1,005 millions). Le remorquage a 
rapporté $214 millions en 1980 et $188 millions en 1979. Les subventions se sont 
chiffrées a $213 millions en 1980 ($193 millions en 1979). Les recettes de l'affrètement 
tous genres ont totalisé $182 millions en 1980 ($143 millions en 1979). Le transport des 
personnes a rapporté $57 millions en 1980 ($48 millions en 1979). Les autres recettes de 
navigation ont totalisé $63 millions en 1980 ($47 millions en 1979). 
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Les réstiltats provisoires de Ia saison de navigation de 1980 indiquent que les ports 
canadiens ont manutentionné 218 millions de tonnes de fret international. Stir ce total, 
87 528 000 tonnes ont été emharquées ou débarquces dans les ports du Québec et 
58 779 000 tonnes dans ceux de Ia Colombie-Britannique. Plus de Ia moitié du total 
national. soil 117596000 tonnes ont été manutentionnées dans les ports de 
Vancouver, Montréal. Québec, Levis et Port-Alfred, et dans les ports de Sept-Iles. 
Pointe Noire et Halifax. Quant au mouvement des navires en service international, les 
ports du l'acifique ont été les plus actifs. avec 19,623 arrivCes et departs, Soit 35% du 
total national (56,463). 

Dans le clomaine du cahotage, 75,600 arrivécs et diparts (IC navires ant etC signales 
pendant Ia saison du 1980. Le volume (IC marchandises transportCes a atteint 
82 761 000 tonnes. La Colomhie-Britannique s'est classée au premier rang. avec 30.100 
arrivCes et departs et on total de 33 838 000 tonnes manutentionnCes. 
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Les pouvoirs publics 
et leurs services 

Le gouvernement 

Le Canada est un Ptat fédératif, cree en 1867. Cette année-là. a Ia demande (le trois 
colonies distin(:tes (le Canada, Ia Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick), le 
Parlement britannique adopta I'Acte de lAmérique du Nord britannique (AANB), qui 
les unissait toutes trois en une .Linion H&ralen pour ne former . . qu'une seule et 
méme Puissance (Dominion) sous le nom de Canada*, A part une modification 
prévoyant Ia nomination de sénateurs supplémentaires pour rompre une impasse 
entre les deux Chambres do Parlement, l'Acte ne faisait qu'entériner les decisions 
auxquelles les delegues des colonies, les Pères de Ia ConfCdCration, en étaient 
eux-mêmes arrives. 

Au debut, Ia fCdération comprenait quatre provinces: Ia aprovince do Canada 
d'alors avait etC scindee pour former les deux provinces du Québec et de l'Ontario, 
tandis que Ia Nouvelle-cosse et le Nouveau-Brunswick conservaient leurs frontiCres. 
En 1870, Ic Parlement do Canada créait le Manitoba: l'année suivante, Ia 
Colombie-Britannique devenait membre de Ia fCdCration et I'Ile do Prince-douard 
lui emhojtait Ic pas en 1873. En 1905, Ic Parlement du Canada Crigeait Ia Saskatchewan 
et l'Alberta en provinces et cc n'est quen 1949 que Terre-Neuve devait se joindre aux 
neuf autres provinces. 

4 --- Ottuwci (OnU Jo ixzpitolo du Canada. 
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Avant mCme Ia Confédération, les Canadiens avalent acquis leur autonornie daris la 
conduite des affaires internes du pays et, dans le cadre du nouvel Etat. cette 
autonomie sest étendue graduellement a tous les domaines des affaires extérieures. 
En principe, le Canada est devenu on Etat pleinement souverain en 1926, mais ce nest 
qu'avec Ia proclamation de Ia Loi constitutionnelle de 1982 qu'il a vu disparaltre les 
derniers vestiges officiels de son ancien statut de colonie. 

L'AANB, connu maintenant sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867, investit Ic 
Parlement do Canada du pouvoir de afaire des lois pour la paix, l'ordre et le bun 
gouvernement du Canada, relativement a toutes les matières ne tombant pas dans les 
categories de sujets par Ic present acte exciusivement assignés aux legislatures des 
provinces. La Loi ajoutait une liste d'exemples de ce pouvoirgenéral qui comprenait 
entre autres celui de lCgiferer a propos de Ia defense do pays, du prélévement de 
deniers par tous modes de taxation, de Ia reglementation des échanges et do 
commerce. de Ia navigation et des bâtiments ou navires, des pCcheries, du cours 
monétaire et des banques, de I'insolvahilité et de Ia faillite, de l'intOrCt de l'argent, des 
brevets d'invention et des droits d'auteur, du manage et du divorce, do droit criminel 
et des procedures en matière criminelle, des pénitenciers, des lignes de hateaux a 
vapeur interprovinciales et internationales. des services de bacs, des chemins de fer, 
des canaux et des telegraphes ainsi que de tous utravaux situés dans one province et 
dCclarés par le Parlement, exécutés upour l'avantage general du Canadan. Une 
modification apportCc a Ia loi en 1940 ajoutait l'assurance-chOmage aux sujets 
relevant de Ia competence fCdérale. 

L'Acte de 1867 confCrait au Partement canadien et aux legislatures provinciales des 
pouvoirs communs en matiCre d'agriculture et d'immigration, la loi fCdCrale devant 
primer en cas de conflit. Des modifications apportées depuis attnibuent aux deux 
paliers de gouvernement une competence commune en matière de pensions. mais 
donnent a cci egard priorité aux lois provinciales en cas de conflut. 

La Loi constitutionnelle de 1982 confère au français eta langlais on statut CgaI dans 
toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ainsi que dans Ies 
institutions de la legislature et du gouvernement do Nouveau-Brunswick. Au Québec 
et au Manitoba Ic français et l'angtais peuvent être utilisés dans les dChats des 
legislatures et devant les tnibunaux, et doivent être utilisés dans les comptes rendus et 
journaux des legislatures de ces provinces. 

Outre les droits linguistiques susmentionnés, Ia Constitution du Canada garantit 
aux minorités francophones ou anglophones de chaque province ou territoire des 
droits a l'instruction dans Ia langue officielle de leur choix. Elle Cnonce des droits 
particuliers ñ l'instruction pour certains groupes confessionnets et affirme et 
reconnalt les droits des peuples autochtones du Canada. Dc plus, Ia Charie 
canadienne des droits et libertés protege les libertés fondamentales, les droits 
democratiques, La liberte de circulation, les garanties juridiques et les droits a l'CgalitC 
de tous les Canadiens. 

Chaque legislature provinciale a competence exclusive en ce qui concerne; 
l'amendement de Ia Constitution provinciale (sauf les dispositions relatives a Ia 
charge de lieuteriant-gouverneur, chefde droit du pouvoir exCcutif de Ia province): les 
ressources naturelles; La taxation pour des fins provinciales; les prisons; les hOpitaux; 
les asiles et Ctablissements de charitC: les institutions municipales; les licences ou 
permis visant a prélever Les revenus pour des objets provinciaux ou municipaux; les 
travaux et entrepnises d'une nature locale; Ia Constitution de compagnies 
provinciales; Ia célCbration du manage: Ia propriCtC et les droits civils; l'administra-
tion de la justice (y compris La creation de tnibunaux ayant juridiction civile et 
cniminelle ainsi que l'Ctablissement de la procedure en matiène civile); les maiières de 
nature purement locale ou privCc; et l'Cducation, sous reserve de certaines garanties 
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accor(lecs aux ecoles confessionnelles do Terre-Neuve et aux écoles catholiques OU 
protestantes des autres provinces. Les decisions des tribunaux montrent que ala 
proprietC et les droits civi1s* forment un vaste domaine, englobant presque toutes les 
lois du travail et un( bonne partie des mesures de securité sociale. 

II faut to consentement unanime du Parlement et de l'assemblée legislative do 
chaque province pour que Ic fédéral puisse apporter a la Constitution certaines 
modifications concernant des questions tolles quo Ia charge de Reine, cello de 
gouverneur general ou celle do lieutenant-gouverneur dune province et Ia 
composition de Ia Cour supreme du Canada. Toute autre modification Constitution-
nelle d'application g'nerate exige le consentement du Parlement et do sept provinces 
representant au moms 50% de Ia population. Cependant, s'il s'agit dune modification 
dCrogatoire a Ia competence legislative, aux droits de propriCtC ou a tous autres droits 
CU privileges dune legislature oii d'un gouvernement provincial, l'assemhlée 
legislative do Ia province en cause peut exprimer son désaccord et La modification est 
alors sans effet dans cette province. En I'occurrence. le Canada fournit tine juste 
compensation aux provinces auxquelles no s'applique pas une modification relative, 
en matlCre d'Cducat ion ou dans d'autres domaines culturels, a un transfert do 
compCtences legislatives provinciales au Parlement. 
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La Constitution canadienne 
La Loi constitutionnelle et ses modifications ne furment que i'ossature du 

gouvernement, a laquelle se greffent les interpretations des trihunaux, diverses lois du 
Parlement et des legislatures et, surtout, Ia coutume ou convention. 

Les pouvoirs do Ia Couronne sexercent, scion los paroles mêmes des Pères do Ia 
ConfCdCration, conformCment aux principes bien étahIis de Ia Constitution 
britannique, cest-à-dire d'après les usages et ententes qui ont peu a peu transformC 
la monarchie britannique en une démocratie parlementaire. Le Canada a hCrité de ces 
conventions et los a adaptées a sos propres hesoins. 

Le gouvernement du Canada 

Le pouvoir exécutif 
Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir exécutifest attribué a 

la Reinen clu Canada, qui est Cgalement Ia Reine du Royaumc-Uni et de plus de douze 
pays membres du Commonwealth. Au sens strict do Ia loi. les pouvoirs (IC Ia 
Couronne sont immenses. Do fait, dIe les exerce sur l'avis dun Cabinet jouissant do Ia 
confiance de Ia Chambre des communes, devant laquelle il est comptahie et dont les 
membres sont élus par le peuple. Les pouvoirs de Ia Couronne sont normalement 
exercCs all norn de Ia Rome par Ic gouverneur general, son représentant personnel qui 
(maintenant toujours on Canadien), nomme par Ia Rome sur lavis du Premier 
ministre du Canada. 

Sauf circonstances extraordinaires, le gouverneur gCnCral 00 Ia Rome agit daprès 
les conseils des ministres. Sur I'avis du Premier ministre, Ic gouverneur génCral 
nomme ies ministres et les membres du Sénat. Le Premier ministre fixe Ia date de 
convocation du Parlement et, normalement, celle de sa dissolution en vue d'Clections 
generales qui, de toute manière, doivent avoir lieu tous les cinq ans. Le gouverneur 
général en conseii (c'est-à-dire conseillé par Ic Cabinet), nomme los juges des cours 
supérieures, de district et de comté, los lieutenants-gouverneurs des provinces, los 
sous-ministres et autres grands commis de lEtat. 

Les membres du Cabinet et Ic Premier ministre tirent leurs pouvoirs des 
conventions plutôt que de la Constitution. Celle-ci ne prévoit qu'un uConseil privé de 
la Reinc pour ie CanadaD dont les membres sont nommés a vie par Ic gouverneur 
gCnCral pour l'assister et le conseiIIer. Le Conseil privé se compose do tons les 
ministres (10 Cabinet, de tous les anciens ministres et d'Cminents Canadiens choisis a 
titre honoraire. Dans une certaine mesure, ii s'agit dun organisme hanorifique qui, 
dans La pratique, tire son importance du fait qu'il faut en Ctre membre pour se voir 
confer la charge d'un ministère et que seuls ceux qui dCtiennent effectivemont 
pareille charge peuvent conseiller Ic gouverneur general par décrets du conseil. 

Présidé par le Premier ministre. Ic Cabinet est un corps officieux formC des 
membres du Conseil privé qui exercent des fonctions de ministre. En mai 1982, Ic 
Cabinet se composait de 36 membres, dont Ic Premier ministre. Par convention, tous 
les ministres doivent être membres du Parlement, et la plupart dCtiennent un siege a Ia 
Chamhre des communes (quelquefois, le leader du gouvernement an SCnat est Ic seul 
sCnateur a faire partie do Cabinet). En 1982, quatre sCnateurs étaient ministres. II est 
dosage quo, dans La mesure oü Ic permet Ia representation au Pariement. le Cabinet 
compte au moms un ministre par province, et davantage dans le cas des provinces 
plus populeuses. 

Los membres du Cabinet doivent We solidaires sur toute question de politique 
gouvernementale; un ministre qui ne peut appuyer une pulitique donnée doit 
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démissionner. Chaque ministre doit répondre de son ministère devant Ia Chambre des 
communes, et l'ensemhle du Cabinet est responsable envers Ia Chambre de Ia 
politique ci de ladministration du gouvernement en general. 

Si Ic gouvernement est renversC en Chambre sur une motion de defiance. ii doit soil 
dCmissionner (le gouverneur gCnCral invite alors Ic chef de lOpposition a former tin 
nouveau gouvernement), ou hien demander Ia dissolution du Parlement, ce qui amCne 
des elections gCnCrales. solution generalement appliquCe de nos jours. Le rejet d'un 
proji't de Ioi d'importance du gouvernement est en general considerC comme tin vote 
de defiance et entraine les mèmes consequences: cependant. Ic gouvernement peut 
decider de ne pas (onsidérer Ce rejet comme une défaite decisive. La Chambre a alors 
Ia possihilitO de Se prononcer sur une motion de defiance. 
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Seul le gouvernement peut presenter des projets de loi portant prelèvement ou 
dépense de deniers publics. Les simples députés peuvent proposer une reduction, 
mais jamais une augmentation, des impOts ou des dépenses projetCs. Le règlement de 
Ia Chambre reserve aux mesures ministérielles la majeure partie du temps de 
discussion et, de nos jours, presque toutes les mesures lCgislatives émanent du 
gouvernement. Lorsque les partis ne parviennent pas a s'entendre sur un Cchéancier 
pour les diverses etapes de l'examen d'un projet de loi, le gouvernement a le pouvoir 
de proposer la cloture en vue de mettre fin au débat. Toutefois. le réglement accorde a 
lOpposition amplement de temps pour interroger le parti au pouvoir sur ses projets 
de loi, les critiquer et y proposer des amendements. Chaque année parlementaire 
comporte 25 jours expressément alloués a l'Opposition, qui peut alors mettre en 
délibération tout sujet de son choix et, pendant six de ces jours. elle peut proposer une 
motion de non-confiance. 

Le pouvoir legislatif 
Parlement. Le Parlement se compose de la Reine, du Sénat et de la Chambre des 

communes. Les 104 sieges que compte le SCnat sont repartis comme ii suit: 24 pour 
l'Ontario, 24 pour le Québec, 24 pour les provinces Maritimes (10 réservés a Ia 
Nouvelle-Ecosse, 10 au Nouveau-Brunswick et 4 0 l'!le-du-Prince-douard), 24 pour 
les provinces de l'Ouest (6 chacune). 6 pour Terre-Neuve, I pour le Yukon et 1 pour les 
Territoires du Nord-Ouest. Voici quel Ctait Ia composition politique du Sénat en rnai 
1982: 60 libCraux, I liberal indCpendant, 24 progress istes-conservateu rs, 1 créditiste et 
3 indCpendants. Quinze sieges étaient vacants. Les sénateurs sont nommés par le 
gouverneur general sur l'avis du Premier ministre, comme le veut I'usage. us se 
retirent a 75 ans. 

Le Sénat et Ia Chambre des communes ont des obligations et des devoirs legislatifs 
identiques, sauf que les projets de loi d'ordre financier doivent émaner des 
Communes. Le travail des sénateurs s'accomplit en grande partie au sein de comitCs 
spécialisCs, qui peuvent recommanderdes modifications aux mesures envisagées. Les 
projets de loi d'intCrèt privé. pour Ia plupart non politiques, émanent en général du 
SCnat qui. 0 l'occasion, sert de tribune d'examen des grancle.s questions sociales et 
économiques de l'heure. 

La Chambre des communes compte 282 sieges ainsi répartis: 7 pour Terre-Neuve, 11 
pour Ia Nouvelle-cosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 4 pour l'Ile-du-
Prince-Edouard. 75 pour le Québec. 95 pour l'Ontario. 14 pour le Manitoba, 14 pour Ia 
Saskatchewan, 21 pour l'Alberta, 28 pour la Colombie-Britannique. I pour Ic Yukon et 
2 pour les Territoires du Nord-Ouest. Les deputes sont élus 0 Ia pluralité des voix dans 
leur circonscription électorale respective. Tout Canadien adulte, sauf quelques 
exceptions (entre autres les prisonniers) peut voter. En mai 1982, les libéraux 
détenaient 146 sieges, les progressistes conservateurs 100, et Ic Nouveau parti 
démocratique 32. line circonscription était reprCsentée par un indépendant, et 3 
sieges Ctaient vacants. Le nombre de circonscriptions imparties 0 chaque province est 
calculC d'après le principe dCmocratique du prorata de Ia population, au moyen dune 
formule complexe prCcisée dans Ia Loi constitutionnelle. Chaque recensement 
décenna] donne lieu a un rajustement du nombre total de dCputCs et de Ia 
representation par province. Aucune peut avoir moms de reprCsentants 0 la Chambre 
qu'au Sénat. La representation du Quebec est fixée selon une échelle mobile 
ascendante. Celle des autres provinces populeuses est fonction de Ia part dCvolue au 
QuCbec. Quant aux provinces a population moyenne ou peu nombreuse, leur 
representation se calcule 0 I'aide de quotients électoraux dCfinis dans la Constitution. 
L'ensemble du processus electoral relève du directeur general des elections. 



A Ia Chambre des communes, chaque projet de loi doit franchir trois étapes. 
appelées .tlectures*. La premiere, celle du dCpôt du projet, est une simple formalitC. 
Lors de Ia deuxieme lecture, Ia Chambre Ctudie Ic pro jet dans son principe et. si elle 
est daccord, die le soumet a un comité, qui létudie article par article. Les projets de 
loi portant affectation de credits ou toute autre mesure qu!. selon Ia Chambre mérite 
un examen particulier, peuvent Ctre renvuyés au ComitC plCnier, formC tie lensemble 
des dCputCs siégeant alors sous lempire de regles spéciales qui facilitent létude en 
profondeur ties projets soumis. Toutes les autres mesures legislatives sont renvoyCes a 
l'un des 20 acomitCs permanents* (comprenant 12 a 30 membres chacun) spCcialisCs 
dans tin ou plusieurs domaines. Après étude, Ic ComitC competent rapporte le projet a 
Ia Chambre, avec ou sans amendements. A cc stade, chaque depute peut proposer des 
modifications. susceptibles de dChat. Vient ensuite Ia troisième lecture. Si le projet 
franchit cette (Iernjèrt étape, ii est alors transmis au Sénat, qui lexamine selon tine 
procedure analogue. line fois approuve par Ic SCnat, le projet reçoit Ia sanction royale 
tierniere phase dii processus qui Iui donne firce de loi. 

La Constitution canadienne serait inopérante sans les partis politiques. Pourtant, 
les lois canadiennes ne font presque pas mention des partis (sauf Ia Loi sur les 
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dépenses d'élections), ce qui indique bien l'importance des conventions dans Ia 
Constitution. Ce sont les partis politiques et Ia discipline de parti qui assurent au pays 
un gouvernement stable, capable de concrétiser ses programmes. Les partis assurent 
aussi une critique organisée et continue du gouvernement en place. De plus, c'est 
grace a eux que peut s'effectuer sans heurt Ia passation des pouvoirs dun 
gouvernement a l'autre. Enfin, us contribuent a l'éducation de l'électorat aux affaires 
publiques ainsi qua la conciliation des éléments et intCrêts régionaux divergents. 

Le parti liberal tire ses origines des partis réformateurs préconfedCratifs qui 
luttèrent pour l'établissement dun gouvernement parlementaire responsable daris les 
années 1840. Le parti progressiste-conservateur remonte a la coalition des 
conservateurs modérés et des réformateurs modérés, qui s'est produite dans Ia 
province du Canada en 1854, six ans après l'implantation dun gouvernement 
responsable. Ii a pris l'envergure dun parti national en 1867, annOe oii Sir John A. 
Macdonald, premier chef élu de Ia Fédération canadienne, a formC un Cabinet de huit 
conservateurs et de cinq lihéraux ou réformateurs, dont les partisans ne tardCrent pas 
a s'appeler ulibéraux-conservateurs. En 1942, le parti adoptait le nom qu'iI porte 
aujourd'hui. Le Nouveau parti dCmocratique date de 1961. Cette année-lã la ft'dération 
des principaux syndicats ouvriers (le Congrès du Travail du Canada) et Ia 
Cooperative Commonwealth Federation (CCF) se sont unies pour former un nouveau 
parti qui allait remplacer la CCF fondCe en 1932 par un groupe de fermiers et de 
travailleurs organisCs des provinces de l'Ouest. 

L.e siege du gouvememenl territorial, a Whitehorse (Yukon). 



OW 4 1 

Gouvernement provincial et territorial 
I.'appareil étatique de chaque province est essentiellement Ic mème quc CIA11i du 

gouvernement centrat: toutefois, cc dernier est Ic seul a posséder une Chamhre haute. 
C'est un licutenant-gouverneur qui représenle Ia Couronne au niveau provincial. 

Tout Ic Nord canadien a Iouest de Ia bale d'Hudson et un grand nombre (files au 
nord-est de cette bale constituent diux territoires: le Yukon et les Territoires (IU 
Nord-Ouest, qui relèvent directement (lu gouvernemeni ci du Parlement (IU Canada, 
inais qui sont de plus en plus autonomes. 

Ladminisiration du Yukon est confiée a Un commissaire, nommé par le 
gouvernement du Canada, et a on Conseil élu de 16 membres parmi lesquels est 
nomme on Conseil executif. Ce Conseil est responsable devant Ic Conseil élu. a peu 
prés de Ia méme manière qu'un gouvernement d'une province est coniptable a Ia 
legislature provinciale. Le commissaire en conseil peut adopter des lois concernant 
les impôts (lirects pour les besoins locaux, l'Ctahlissement de hureaux territoriaux, Ia 
vente de spiritueux, Ia preservation du gibier, les institutions inunicipales, les licences 
et permis, hi constitution de sociétés locales, Ia propriCté et les droits civils, Ia 
celebration du mariagi' ci dautres questions d'intCrêt locale ou privC. 

L'administraiion des Territoires du Nord-Ouest est confiCe a on commissaire, 
in Immé par le gouvernement du Canada, et a on Conseil Clu de 22 membres aide d'un 
((mite exectitif fnr'm' liiri cornrnissaire, dun sous-commissaire ci (Liii plus cinq 
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membres du Conseil élu qui sont désignés par celui-ci. Le commissaire en conseil a 
sensiblement los mémes pouvoirs que celui du Yukon. 

Administration municipale 
L'adrninistration municipale, d'obédience provinciale, vane dune province a 

l'autre. Toutes les municipalités (cites, villes. villages et municipalites rurales) Soflt 
dirigées par un Conseil élu. En Ontario et au Québec, ii existe aussi des conitCs, qui 
groupent pour centaines fins des unites municipales plus petites. et  los deux provinces 
ont crec des municipalitCs regionales dans les regions metropolitaines. 

En general, les municipalites s'occupent des services de police et de Ia 
protection-incendie. des prisons, des routes et des hpitaux locaux, des services d'eau 
et do salubrité, ainsi quo des Ccoles (souvent administrCcs par un Conseil Clu a cette 
fin). Leurs ressources financières proviennent surtout des impOts fonciers, des permis 
et licences ci des stihventions provinciales. A l'heure actuelle, Ic Canada compte 
environ 4,500 municipalitCs. 

LhôUsl de yule dis Dalhm.sie (N-B.). 
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Le système judiciaire 

Le système judiciaire constitue un important élénwnt de I'Etat canadien. Depuis 

que IActe de l'Amórique du Nord britannique (AANB) a fait du Canada un 1tat 
fédératif, notre système judiciaire est assez complexe. 

La lol et I'appareil legislatif 
I.e droit canadien est un ensemble de statuts et de decisions judiciaires. Les statuts 

émanent du Parlement et des legislatures provinciales, sous forme d'CnoncCs ecrits 
trés précis et détaillCs. 

Le Canada dispose Cgalement dune autre source de droit: Ia common law: ii sagit 
de principes juridiques qui se dCgagent des decisions rendues par les tribunaux 
supCrieurs au cours de nombreux siècles. La common law hit introduite au Canada 
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par les premiers colons anglais, et elle constitue le fondement dune bonne partie du 
droit federal, provincial et territorial. Au Quebec, toutefois. les premiers colons, venus 
de France implantCrent un droit civil provenant de sources francaises. Ce sent donc 
les principes du droit civil qui régissent les relations concernant Ia personne. la  
famille et la propriétC; le Québec s'est aussi dote dun code civil et dun code de 
procedure civile qui réglent ces relations et d'autres matières; en fait. cette province a 
adaptC Ic droit civil français a ses propres bosoms. 

Aux lois du Parlement fédCral ci des legislatures provinciales s'ajoutent toutE' Ia 
réglementation adoptCe par les autoritCs compétentes ainsi que les règlcments 
municipaux. Cello legislation subordonnée est promulguée en vertu do pouvoirs 
conférCs par le Parlement ou par les legislatures provinciales. 

Los lois du Parlement fédéral sappliquent a tout le pays; celles des provinces ne 
sappliquent que sur Ic territoire respectifde ces dernières. Par consequent, les regles 
de droit qui président a one activitC de competence provinciale peuvent varier d'une 
province a l'autre. 

Le droit penal, essentiellement fédéral, est uniforme dans l'ensemble du pays. Bien 
que I'AANB donne au Parlement fédCral le pouvoir exclusif do légiferer en matière 
pénale, les provinces ont le pouvoir d'imposer des amendes ou dautres peines pour 
toute violation des lois provmnciales. II peut donc se produire des infractions 
provinciales, par exemple, des infractions au code de Ia route. 

Le droit criminel figure pour la majeure partie dans le Code criminel, puisC presque 
entièrement a des sources anglaises. Deux categories d'infractions y sent prCvues: les 
actes criminels, qui appellent une sentence sévère, et les contraventions do simple 
police, qui sont ponies moms rigoureusement. Toutefois, Ic Code criminel du Canada 
ne renferme pas Ia totalitC du droit penal fédéral statutaire. D'autres lois fCdérales 
prévoient des amendes, des peines d'emprisonnement, on les deux ii La fois, pour les 
infractions commises sous leur régime. Dans tous les cas, qu'une infraction soil grave 
ou non, le droit penal canadien pose en principe que nul ne peut étre condamné saufsi 
l'on prouve au-delà do tout doute raisonnable et ala satisfaction d'un juge ou dun jury 
qu'il est effectivement coupahie. 

Réforme du droit 
A mesure que Ia sociCtC Cvolue, que ses besoins ci ses normes changent. Ia loi (bit 

reflCter ces transformations. C'est ainsi que bon nombre do provinces ont instituC des 
commissions de rCforme du droit chargCes d'Ctudier certaines questions touchant Ia 
réforme du droit et do faire des recommandations a cet égard. Au niveau fédéral, cest 
Ia Commission de réforme du droit du Canada qoi exerce cette activitC en examinant 
les lois fCdCrales en vue d'en recommander Ia rCforme. 

Les tribunaux et le pouvoir judiciaire 
Le systéme judiciaire comprend les iribunaux, qui jouent on role dC dans Ic pro-

cessus gouvernemental. Forts d'un pouvoir judiciaire independant. los trihunaux in-
terprCtent Ia loi et I'appliquent pour trancher les litiges entre particuliers, ontre par-
ticuliers ci I'Etat ou entre les parties constituantes de la fédération canadienne. 

Le pouvoir judiciaire 
Etant donnC La fonction particulière qu'exercent les juges an Canada. I'AANB 

garantit L'indépendance des tribunaux supCrieurs. Ainsi, los juges ne sont pas 
comptables au Parlement ni au pouvoir exécutif des decisions qu'ils rendent. IJn juge 
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nommé par Ic gouvernement fédéral reste en fonction durant bonne conduite. mais ii 
pout être demis de ses fonctions par le gouverneur en conseil a Ia requéte du Sénat et 
de Ia Chambre des communes; do toute façon, ii cesse d'occuper sa fonction a 75 ans. 
I.t nomination des juges des cours provinciales de premiere instance ci La durCe de 
Leur charge soni rCgies par des lois provinciales. Aucun juge, qu'il soil nommé par le 
gouvornement federal mi par une province, ne peut faire lobjet do poursuites 
judiciaires pour los actes quil accomplit on les paroles qu'il prononce en tant qile juge 
dans uno Cour de justice. 

La nomination ella retribution des juges mettent en evi(lence Ins liens qui existent 
entre les pouvoirs partagCs quo ion trouve dans Ic systeme consiitutionnel canadien. 
Le federal nomme et rémunère bus los juges des cours fédCrales. des cours supéreu-
ros provinciales ci des cours do comtC, landis que les juges des COUS de premiere 
instance des provinces soft nommCs et rémunérés par les gouvernements proVinclauX. 

Les tribunaux 

Au Canada, Ic I)1)uvoii (Ic crier des tribunaux est partagC. Certains sont des 
creations du Pariement (par exemple. la  Cour supreme do Canada) ci dautres, des 
creations des legislatures provinciales (par exemple. les cours supérieures, les cours 
do comté ci bien d'autres cours provinciales do moindre instance). Cependant. Ia Cour 
supreme du Canada et los cours provinciales font par'tie dun mCme tout intégré: ainsi, 
il est possible do se pourvoir en appel dune decision de La plus haute cour dune 
province auprès do Ia Coursupréme. On no faitgénCralement pas do distinction quant 
A In juridiclion des tribunaux provinciaux et fédCraux. Par exemple bien que Ic (Iroit 
penal soil du ressort du Parlement du Canada, Ce sont surtout Les trihunaux des 
provinces qui veillent a son application. 

Los cours fédérales. Les cours fCdCrales comprennent Ia Cour supreme du Canada. 
Ia Cour fédCrale (lu Canada et divers tribunaux sp&ialises tels que Ia Commission (10 
revision do l'impAt, Ic Tribunal d'appel des cours martiales et Ia Commission d'appel 
do I'immigration, tous des creations du Pariement. 

La Cour supreme, instiiuée en 1875. est Ia plus haute cour dappei (In Canada en 
maiiére civiie ci criminelle. Elle se compose de neuf juges, dont au moms trois doiveni 
venir du Québec en raison du caractère particulier du droit civil quebCcois. Les 
circonstances donnant ouverture a un appel auprés de cello cour sont prCcisécs dans 
Ic droit statutaire dii Parlement. La Cour supreme entend les appels des cours 
provinciales do dorniCre instance et do Ia Cour fédCrale. Elle donne Cgalement des avis 
au gouvernement fCdCral lorsque des questions Lui sont spCcialement défCrées. 
Normalement, cinq juges siCgent pour entendre une cause; cependant, lorsqu'il s'agit 
d'affaires importantes, ii est d'usage quo Ia Cour siege an complet. 

l.a Cour fCdérale (111 Canada belle qu'elIe existe aujourd'hui a etC crCCe en 1970; La 
Cour do I'lchiquier du Canada, son predCcesseur. avail Cté instituCe en 1875. Elle 
soccupe des litiges dordre fiscal, des poursuites mettant en cause le gouvernement 
fCdCral (par exemple, los poursuites pour dommages causes par des fonctionnaires 
fCdCraux), des affaires portant sur les marques de commerce, les droits d'auteur et les 
brevets (I'invention. ainsi quo des causes se rapportant a I'amiraute ci A 
I'aeronautique. Elle a deux divisions, La Division do premiere instance et Ia Division 
dappel; Ia l)ivision dappel entend los appels des jugements rendus par Ia Division de 
premiere instance on par do nombreux organismes fédCraux. 

Les tribunaux provinciaux. Los tribunaux provinciaux sont étabiis par des lois 
provinciales et cost pourquoi, bien que leur structure soit A peu prés identique. lours 
noms varient dune province 6 l'autre. 
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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 coors des petites créances; Ia plupart des 
causes instruiles dans les provinces sont entendues par ces trihunaux, dont la 
competence sétend aux affaires civiles et criminelles de moindre importance. A 
l'exception du Quebec, toutes les provinces ont egalement des cours ile district ou de 
comté, qui exercent une juridiction intermCdiaire et reglent les litiges dCpassant Ia 
competence des cours des petites créances, sans toutefois dCborder 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 one certaine juridiction pour entendre les appels des decisions des 
cours de magistrat. Les cours de dernière instance dans une province sont les coors 
supérieures, qui entendent les causes civiles mettant en cause de fortes sommes 
d'argent et les causes criminelles resultant dinfractions graves. Les cours supCrieures 
ont un niveau de premiere instance et un niveau d'appel; les cours dappel. a quelques 
exceptions pres, entendent les appels de tous les tribunaux de premiere instance de Ia 
province, et peuvent egalement We appelees a se prononcer, aux termes d'une 
procedure spCciale, sur des questions qui leur sont dCférCes par Ic provincial. 

La profession 
Dans les juridictions de common law du Canada, les avocats de piatique soft a Ia 

fois abarristersn et so1icitors*. Au Quebec. les membres de la profession juridique 
sont avocats ou notaires. Dans tous les cas, les cdnditions d'admissibiljte a Ia 
profession relévent des provinces. 

Aide juridique 
Ces derniéres annCes, 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 d'un avocat, sans frais ou a coüt modique, selon 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 tins couvrent les matières civiles et criminelles, 
d'autres se limitent au criminel. Dans certains cas, le gouvernement fCdCral 
subventionne l'élaboration ou l'expansion des programmes. Tous ces programmes 
visent a assurer des services juridiques convenables a toute personne, quelle que soit 
sa situation financière. 

La police 
L'AANB, attribue aux provinces l'administration tie Ia justice stir leur territoire: 

mais ii a néanmoins été crée des corps policiers par le gouvernement fédCral, les 
provinces et les municipalités. II appartient aux sCiretés municipales d'assurer les 
services généraux de police dans les municipalités. Les municipalites qui n'ont pas 
établi leur propre sñreté font appel aux forces de police fédCrales ou provinciales. 

L'Ontario et le Québec ont constitué des süretés provinciales pour maintenir l'ordre 
dans les territoires non protCgés par les corps municipaux. Les süretés provinciales 
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urps municipaux dans leurs enquêtes sur des crimes graves. Elles administrent en 
ii re un service central dinforrnation pour des questions telles que les biens voles et 
uiuvres, les empreintes (ligitales et les casiers judiciaires. 

Gendarmerie royale du Canada (CRC) est un corps policier civil relevant du 
uuirnement fCd&al. Ce corps civil, crOC en 1873, SOLIS le nom (IC Police montCe du 

\ ii lQuesI, avait i l'oriinp pour function de mIintenir lordrv public chez les 
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Woodstoch (N-fl.). 

de Rupert. Aujourd'hui Ia CRC est lunique 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 Ia Loi sur les stupéfiants. Elle s'occupe de La sécurité interne du 
Canada. y compris (Ic Ia protection des biens publics et des dignitaires en visite au 
pays, et cue représente Ic Canada auprès de l'Organisation internationale de police 
criminelle (Interpol). dont Ic Canada fait partie depuis 1949. 

Elle est en outre chargée do maintien ci du fonctionnement du Service canadien de 
police, dont les principaux elements soft: les huit laboratoires de detection du crime 
situCs i des endroits stratégiques du Canada; on service d'identité, dont les 
installations vont d'un système informatisC (le repCrage des empreintes digitales a 
Ottawa jusqu'à des sections régionales didentité dans tout le Canada; Ic Centre 
d'information de Ia police canadienne, qui s'occupe sur-le-champ de toutes les 
demandes de nature policière a I'échelle du Canada; ci Ic College canadien de police a 
Ottawa, qui dispense des cours de formation avancée aux membres des corps de 
police canacliens et a un nombre restreint d'organismes Ctrangers. 

La CRC est dirigCe par Un commissaire, et au 28 janvier 1982 elle avait on effectifde 
20,797 membres. 
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Ministère du Solliciteur general 
Le ministère do Solliciteur gCnéral, créé par le Parlement en 1966, s'occupe de Ia 

Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien des pCnitenciers et de Ia 
Commission nationale des libérations conditionnelles. organismes qui relevaient 
autrefois du ministère de Ia Justice. L'enquêteur correctionnel, nommé en 1973 relève 
également du solliciteur général. 

L'un des buts premiers de Ia réorganisation était de coordonner les programmes 
nationaux concernant Ia police, les pénitenciers et Ia liberation conditionnelle. Le 
ministère joue un role essentiel dans le maintien de I'ordre et de Ia sécurité interne du 
pays: ii a Ia charge des personnes condamnées a deux ans et plus d'emprisonnement 
dans les pénitenciers fédCraux et de tous les détenus liberés sur parole. 

L'élaboration et Ia coordination de la politique du ministére incombent a un 
Secretariat, qui relève du solliciteur general adjoint. Le Secretariat a des directions 
chargees des politiques. de Ia police et de Ia sCcurité, et des programmes. 

Le Service correctionnel du Canada 
Le Service correctionnel du Canada est régi par Ia Loi sur les pénitenciers et relève 

du solliciteurgeneral du Canada. Son siege se trouve a Ottawa. 11 est charge de tousles 
pénitenciers fédéraux ainsi que du soin et de Ia formation des personnes qui y sont 
confinées. Le commissaire aux services correctionnels, sous Ia direction du solliciteur 
general, a le contrOle et la gestion du service et de toutes les questions connexes. 

Au 31 mars 1982, le Service correctionnel du Canada régissait 59 établissements: 14 
a sCcurité maximale, 15 A sécurité moyenne. 12 a sécurité minimale et 18 centres 
correctionnels communautaires. Le nombre total de détenus se situait a 10,200. Le 
Service Clabore les plans de nouveaux etablissements qui offriront aux dCtenus plus 
de programmes ainsi que des aires de recreation intérieures et extérieures, et ii 
organise l'eventuel abandon progressif des vieux établissements. 

La Commission nationale des libérations conditionnelles 
En vertu de Ia Loi sur Ia liberation conditionnelle de détenus, Ia Commission 

nationale des libérations conditionnelles a le pouvoir d'accorder, de refuser ou de 
révoquer la liberation conditionnelle de jour ou totale de certains détenus sous 
juridiction provinciale ou fCderale, sauf en Colombie-Britannique, en Ontario et au 
Québec oii des commissions de liberation conditionnelle ont competence en ce qui 
concerne les détenus purgeant une peine de dorée déterminee dans les établissements 
provinciaux. La Commission est responsable ati premier chef de l'octroi des absences 
temporairos sans escorte, responsahilite en partie deleguee aux directeurs des 
établissements. En outre, elle peut révoquer Ia liberté sous surveillance obligatoire, 
méme si, en pareil cas, l'autorisation a été accordée conformément a Ia Loi et non par 
decision de Ia Commission. Elle fait aussi des recommandations sur les demandes de 
pardon aux termes de Ia Loi sur le casier judiciaire. 

La Commission compte 26 commissaires répartis entre I'Administration centrale a 
Ottawa et les cinq bureaux divisionnaires du pays, qui se trouvent a Moncton, 
Montréal, Kingston, Saskatoon et Vancouver. Les commissaires sont nommés par le 
gouverneur général en conseil pour des mandats, renouvelables, d'au plus lOans. Des 
représentants de Ia collectivité. nommés par le solliciteur general, participent aux 
decisions prises au sujet de Ia liberation de détenus condamnés a I'incarcération a vie 
pour meurtre ou purgeant des peines d'une durée indéterminée a titre de repris de 
justice, de delinquants sexuels dangereux ou de criminels dangereux. 



Citoyennete 

Acquisition de Ia citoyenneté 
En 1947. le Canada est devenu le premier pays du Commonwealth i adopter une 

citoyenneté nationale distincte. Une nouvelle Loi sur la citoyennetC a etC proclamCe le 
15 février 1977, en vue notamment d'éliminer les distinctions fondCes sur l'àge, le sexe, 
l'Ctat matrimonial et le pays de citoyenneté anterieure des candidats. 

La Direction de l'enregistrement de Ia citoyennete du Secretariat d'etat assure des 
services relatifs a l'acquisition et a Ia preuve de Ia citoyennetC. Pour We admissible a 
Ia citoyennetC, un adulte étranger (age de 18 ans on plus) doit avoir etC admis au 
Canada a titre do resident permanent et avoir, pendant les quatre ans immédiatoment 
anterjeurs a sa demande, totalisC trois ans de residence au Canada. Les candidats 
doivent aussi pouvoir parler lune ou l'autre des langues officielles. soit le francais ou 
l'anglais, connaitre Ic Canada ainsi que les obligations et privileges do citoyen, prCter 
le serment de citoyenneté et ne pas tomber sous le coup des interdictions prCcisées 
dans Ia Loi sur la citoyenneté. Toute personne qui veut devenir citoyen canadien dolt 
en faire la demande, se presenter a une audience devant un juge do Ia citoyennetC et 
assister a une cérCmonie devant un tribunal pour prCter Ic sermeni do citoyennete. 
Pour plus d'informations, on pent s'adresser a La cour de Ia citoyennetC La plus proche 
ou Ccrire au greffier de Ia citoyenneté canadienne, Secretariat d'Etat. Ottawa. 

Promotion du civisme 
Le Secteur de La citoyennetC administre une série do programmes destinCs a 

favoriser le bCnCvolat et a accroitre La comprehension entre les groupes. II cherche 
particuliérement a accroItre la comprehension et Ia jouissance des droits 
fondamentaux de La personne, et C rCduire les prCjugCs et Ia discrimination fondCs sur 
le sexe, La race ou l'origine ethnique. 

La Direction des programmes de promotion de Ia femme encourage Ia pleine 
integration des femmes dans Ia société canadienne. Par Ic truchement de subventions 
et dautres ressources accordées a des groupes do femmes, cue appuie des activités 
destinOes a accroitre Ia participation des femmes dans bus les aspects do Ia sociCtC. 
En 1980, une de ses priorités a été daider des groupes do femmes C promouvoir line 
action positive de La part des institutions qui peuvent exercer one influence dans les 
domaines intéressant les fernmes. 

Le Programme des citoyens autochtones aide les autochtones a dCfinir et a occuper 
leur place clans Ia sociCté canadienne en leur donnant des ressources pour leur 
permettre do determiner leurs bosoms et de sengager activement dans Ia voie do leur 
développement comme Canadiens. II dispense des conseils et de laide technique et 
financiére aux centres d'accueil, dirigCs par des groupes dautochtones dans de 
nombreuses villes du pays, ci qul aident les autochtones originaires des reserves et des 
regions isolCes C sintCgrer a La vie urhaine; aux sociCtCs de communications sociales, 
qui favorisent lessor des mCdias exploites par les autochtones et leur utilisation 
efficace par ces derniers; et aux associations poLitiques d'autochtones qui reuvrent sur 
le plan provincial, territorial et national. 

Le Programme du multiculturalisme encourage les nombreux groupes minoritaires 
du Canada a conserver et C mettre en valeur leur patrimoine culturel. C Ic faire 
connaltre en vue d'une meilleure comprehension intercommunautaire, et a participer 
pleinemeni a Ia vie de Ia sociétC canadienne en general. 
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Le Programme de Ia participation des citoyens aide tous les citoyens, en accordant 
une aide technique et financière aux organismes benevoles, a participer aux decisions 
qul touchent Ia qualite de Ia vie dans leur collectivité. II vise a accroitre Ia 
comprehension et Ia reconnaissance des droits économiques, socio-culturels, civils et 
politiques fondamentaux: ii cherche notamment a réduire les tensions entre les 
groupes causCes par les prejuges et Ia discrimination fondés sur Ia race ou lorigine 
ethnique. II est applique de concert avec des organismes privés, benévoles 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 Ia personne. 

Le programme Hospitalité Canada offre aux jeunes Canadiens de 14 a 22 ans 
l'occasion d'exp!orer les diverses regions de leur pays, de connaitre les intéréts et les 
opinions dautres Canadiens, et de her de nouvelles amities. De plus, ii finance des 
échanges collectifs ou invididuels entre jeunes de tous les coins du Canada. 
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Emploi et immigration 

La Commission de I'emploi et de I'immigration du Canada est l'organisme fédOral 
,iuquel incombent le perfectionnement et l'utilisation de Ia main-d'auvre do Canada, 
LI réglementation de l'immigration et ladministration de rassurance-chomage. 

Politiques et programmes relatifs au marché du travail 
Plus de 400 Centres d'emploi du Canada aident les gens a trouver des emplois et les 

einployeurs i trouver des travailleurs. A cette fin, La Commission offre aux 
rmployeurs des services de recrutement et une assistance spOcialisee en planificat ion 
r.le Ia main-d'uvre, présente des candidats a des postes, s'occupe de formation 
profess ionn el le, de creation d'emplois, d'assistance mohilité, d'orientation profes-
sionnelle et d'administration de tests d'aptitudes. Des services spCciaux sont prévus a 
lintention des personnes qui ont de La difficulté a entrer stir le marché du travail. La 
Commission administre aussi de vastes programmes de creation d'emplois en vue de 
n'duire le chOmage et de favoriser Ia croissance économique. 

Immigration 
La Loi sur l'immigration du Canada régit l'admission des personnes qui (lésirent 

v(nir ati Canada. Y sont egalement assujettis les étudiants Ctrangers, les travailleurs 
Imporaires, les touristes, les gens d'affaires et autres visiteurs. La politique d'im-
migration et toutes les questions connexes relèvent de la Commission, tandis que le 
rninistCr'e des Affaires extCrieures se charge des services d'immigration 6 letranger. 

I es personnes dCsireuses d'immigrer au Canada doivent s'adresser a l'un ou l'autre 
Is 60 hureaux canadiens des visas situés dans 40 pays, et être sélectionnees selon des 
:uiters IInivrsIS servant Ilterminer leiir aptiliole ilsetal)lir avl': SIICC('S Pfl Iet'i'i' 
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canadienne. Tmis (:ategories d'immigrants sont admissibles: les membres de Ia 
categorie de Ia famille parrainés par des proches parents ati Canada, les refugies, et les 
immigrants indépendants et autres candidats qul présentent une demande avec ou 
sans I'aide de parents. Dc méme, les visiteurs qul désirent étudier ou travailler au 
Canada doivent en ubtenir l'autorisation dun bureau canadien dimmigration. 

La Commission exploite tin réseau de 100 Centres dimmigration dans tes aéroports, 
ports de mer, ports intérieurs et postes frontiéres du Canada, qui dispensent des 
servLces daccucil et d'étahlissement ainsi que des informations et de l'aide aux 
immigrants, visiteuis et residents. [es agents affectCs a ces centres appliquent 
Cgalement des mesures de contrOle visant a exciure ou a expulser les individus dont La 
presence an Canada porterait atteinte a l'ordre public ou a la sOcuritC nationale. 

Aux termes de Ia Constitution, I Immigration est une responsahilite paitagCe, et Ic 
programme fédéral est exCcutC en collaboration avec les provinces. 

Assurance-chômage 
Lassuran(:e-chCrnige fournit tumporairement une aide financiCre aux personnes 

sans travail OU incapables de travailler pour cause de maladie blessure, quarantaine 
Qu maternitC, Environ 95% des travailleurs canadiens y ont droit. 

Voici un aperçu des taux des prestations d'assurance-chCmage, des semaines de 
reference, des gains assurahles des cotisations et de Ia durCe des prestations. 

Iruvtjux de c:onslrucigon ton 
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Taux des prestations: 1) 60% de la moyenne des gains hebdomadaires assurables au 
cours de Ia semaine de rCfCrence; 2) Ia prestation hebdomadaire maximale en 1982 
sétablissait ii $210; 3) toutes les prestations sont imposables. 

Semaines de référence: 1) Pour les personnes qui présenteni une premiere demande 
do prestations ordinaires, de 10 a 14 surnames dernpioi assurable au cours do La 
periode de réfCrence, scion Ie taux rio chCmage de La region oil hahite ordinairement Ic 
requérant: 2) los personnes qui présentent une dernande pour Ia seconde fois en 52 
semaines doivent avoir accumulC jusqu'à six semaines supplCmentaires d'emploi 
assurable, Les personnes qui entre sur Ic marche do travail ou qui y revienneni aprCs 
une longue absence de prCs de deux ans doivent accurnuler 20 semaines d'emploi 
assurahle: 3) pour obtenir des prestations spéciales, ii faut avoir accumulé 20 surnames 
d'emploi assurable au coors de La periode de reference: 4) Ia pCriode de rCfCrence 
comprend les 52 derniéres sernaines 00 se compte a partir de Ia dernière demande de 
prestations. scion Ic plus court (Ic ces deux espaces de temps. 

Gains assurables: Le maximum hebdomadaire assurable en 1982 était $350. 
Cotisations: 1) La cotisation minimale du salarié en 1982 sClevait a $1.65 par $1(X) de 

gains assurahles: 2) Ia cotisation de I'ernployeur représente 1.4 lois celle do salad(' , : 3) 
Los cotisations sont deductibles du revenu imposable. 

Durée des prestations: 1) Prestations ordinaires — a) phase initiale — une semaine 
Pour chaque semaine ('emploi asstirahlc jusqu'à concurrence de 25: b) phase de 
prolongation fondée sur Ia dorée do I'emplui - une surname pour chaque pCriode de 
deux semaines d'emploi assurable jusqo'i concurrence de 13 semaines (ie prestations: 
c) phase de prolongation fondCe sur le taux de chômage regional - jusqu'à 32 surnames 
supplementaires; et d) La dorée maximale des prestations est do 50 semaines. 2) 
Prestations spCciales—a) rnaladie—jusqu'a 15 semaines scion Ia maladie: b) 
maternité — jusqu'à 15 surnames consécutives cornrnençant au plus tOt huit semaines 
avant I'accouchement et se terminant au plus tard 17 semaines aprés: et c) prestations 
versées 0 65 ans—somme globale Cquivalant a trois semaines de prestations. 



Travail 

travail Canada a pourohjectifs majeurs de promouvoiret de protgerles droits des 
parties I agees clans le monde du travail: de susciter on milieu de travail favorable 
au hien-Ctre physique et social de Ia main-dauvre, et dencourager Ia jusie 
retnhution des travailleurs. II est aussi chargé d'assurer un accès equitable aux 
possihilits d'emploi. Divers programmes et services importants contribuent a Ia 
réahsation de ces ohjectifs. 

En vertu du Code canadien du travail, ii incombe notamment au ministre du Travail 
dautoriser Ic renvoi de certaines plaintes concernant des pratiques déloyales en 
matiCre de travail au Conseil canadien des relations du travail et dautoriser les 
plaignants a intenter des poursuites judiciaires. 

Bien que Ic ministCre s'intCresse aux relations ouvrieres-patronales dans tous les 
secteurs des affaires et de l'industrie. ii soccupe plus particuliCrement des entreprises 
(l'ohédience fCdérale et de leurs salaries. qui sont plus de 500,000. 

Travail Canada esi décentralisé en cinq regions: Atlantique, Saint-Laurent, Grands 
Lacs, Centre et Montagnes. Ii a son siege dans Ia region de Ia capitale nationale. Le 
niinistCre comprend plusieurs grands rouages: le Groupe de Ia coordination des 
politiques et des liaisons: le Service fCdéral de mediation ci de conciliation: Ic Groupe 
des operations rCgionales: Ic Bureau de Ia main-d'uvre feminine: et le Groupe de 
lClahoration des programmes et des operations centrales. La politique et les services 
administratifs ainsi que les services juridiques comptent parmi ces divisions. 

dII 
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Le Groupe de Ia coordination des politiques et des liaisons examine les grandes 
questions qui influent sur les programmes et politiques do ministère. Ii propose les 
moyens (I adapter le ministére a un milieu social et économique en rapide evolution et 
fournit des renseignements et des suggestions aux organismes appropriés du 
ministére. Ce Groupe est également chargé des a(;tivitOs internationales dans le 
domaine du travail ainsi que des relations do ministère avec les ministeres 
provi nc ia U X (In Travail, 

Le Service fédéral de mediation et de conciliation cherche a promouvoir et a 
encourager de honnes relations industrielles dans les secteurs dactivité regis par le 
Code canadien du travail en offrant aux svndicats et aux employeurs qui sont parties 
a des nCgociations collectives ou a des confluts de relations industrielles des services 
de conciliation et cle mediation. Ce Service a des bureaux dans six grandes villes du 
Canada et compren(l trois élCments: Direction de Ia mediation et de Ia conciliation. 
Direction de Ia planification et do soutien technique, et Services darhitrage. 

I.e Groupe des operations regionales assume Ia responsabilitC des services 
décentralisés du ministere, qul font connaitre et mettent en oeuvre diverses lois et 
divers programmes et services. I.e Groupe joue auprès des clirecteurs regionaux on 
role de premier plan dans Ia planification et Ia misc a execution des programmes du 
ministCre et dans l'élahoration de politiques et procedures opCrationnelles 
communes. II englohe la Direction de Ia sCcuritC et de l'hygiCne du travail ainsi que la 
Direction des relations en matiCre demploi et des conditions de travail. 

One usine d'Arviclu (Qu(-.). 
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I ci Diri 'iii ii I Ii 	iii rite et do I hygiene du truvci ii élabore (lOS pol it iq Lies it des 
Irtrammcs pour pi umouvoir des conditions de travail saines et sires. Elk loiirnit 
des conseils sur Ia politique a adopter concernant hndemnisation des accidents clans 
los sectetirs d'activiti dobedience fédérale ainsi quo dans le cas des marins non 
proteges par aucune autre loi pertinente. 

Io I)irection des relations en matiere d'eniploi et des conditions do travoil effectue 
des rocherchv.s, conçoit des programmes of évalue les politiques du ministére 
concernant los relat ii ins ouvrieres-patronales. Elle sefforce tie promouvoir des rela-
tions ouvriAres-patronales toujours plus constructives. La Direction élabore egale-
mont des politiques it programmes pour améliorer les flormes touchant entre autres 
Ia durée du travail, le salaire minimum, Ia sécurité demploi et les vacances. 

Le Bureau de Ia main-d'uvre feminine socdupe de tousles aspects de Ia condition 
do Ia femme au travail. Avec (I autres organismes fédéraux, ii a contribué it l'adoption 
de mesuros législativiis sur I'égalité do rémunération, los congés et los prestations do 
maternité de memo que sur I'egalite des chances en matière d'emptoi. 
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Les Services centraux d'analyse coordonnent les analyses effectuces a l'intérieur du 
ministère. Celles qui portent sur I'évolution de I'univers 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. Ces services englobent Ia 
Direction des données sur le travail, Ia l)irection de l'économique ci des recherches en 
relations industriciles, Ia Direction do La bibliotheque et do l'analyse de Ia legislation, 
ainsi que Ic Service d'information sur les relations industrielles. 

La Direction des données sur Ia travail recueille, traite et diffuse des données sur le 
monde du travail. Elle public reguliCrement des chiffres surles salaires, los conditions 
de travail, les conventions collectives, les grCves et les lock-out. 

La l)irection do l'écononiique et des recherches en relations irniustrielles mCne 
des etudes sur les questions die retribution et autres, et sur l'état do léconomie 
en général. 

La l)irection do Ia bibuintliéque or do l'anolyse do Ia legislation fail fonction do 
service d'information ministerial et national dans le domaino des affaires clu travail et 
do Ia legislation ouvriere. La hibliotheque compte plus de 100,000 volumes couvrant 
tous les aspects des relations industrielles. La Division do l'unalyse stir Ia legislation 
effectue des recherches sur les lois do travail et les pratiques administratives 
connexes en vigueur dans les diverses provinces. 
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Expansion industrielle régionale 

I e 12 Janvier 1982. te Pr('noer ministre annonçiiit Ia creation dun nouveau ministère 
kdèraI alliant Ia force de I'ClCment industriel du ministère de lindustrie ci du 
Coninierci' a Ia competence des services axes sur les rOgions de I'Expansion 
Cconomiqne regioniile. Le nouveau ministère a pour objet de promouvoir Ic 
duvelopix'ment industriel (tans toutes les regions du Canada. II Itti incolUbe aussi 
d encou iugii r Ic too risme et Ia petite cot reprise avec one vigueur renouvelee. 

Par In hiais dii ses multiples programmes d'incitation ci de développement. le 
nouveau ministCre uffre aux hommes d'affaires canadiens de l'aide sous forme de 
cunseils, dinforniations et. souvent, tlassistance financiCre. Les programmes en 
question visent les huts suivants: stimuler létabtissernent dentreprises. l'expansion. 
Ia protIticti'ité. Ia (:oinpétitiviti' ci Ia capa(:it(' it innovation des entreprises existantes. 
pour leur permettre dexploiter a fond Ic putentiel disponihlc augmenter les avan-
tages que l'induslrie reguunale petit tirer de differentes initiatives d'expansion majcui-
res; etayer Ia restructuration ci Ia renovation industrielles des entreprises et des t:ol-
lectivitCs qui oft hesoin de mesures exceptumnelles dadaptation écoflomique: faciliter 
Ia recherche. I'elargissement et lexploitation des possihilites dii marche tant intérirur 
quexterieur, et susciter Ia creation dun clirnat favorable a linnovat ion. y compris 
Ia recherche ci Ic dCveloppemeni, l'esprit tientreprise et Ia croissance economique. 

Dix bureau x rCgionaux. tin dans chaque province, ci des hurcaux locaux au xiliaires 
font panic intégrante du système de misc en ouvre des programmes fédCraux 
d'expansion industrielle: ces bureaux traitent l)Ius tIe 90°/ des cas soumis et absorbent 
40% environ des foods dti ministére. En outre, its jouent tin role essentiel dans 
Iclaboration des politiques ci strategies quc Ic ministCre adopte pour aider les 
entreprises canadiennes locales a amCliorer leur position sur Ic marché provincial, 
national et international. 



Consommation et Corporations 
En 1967, Ic gouvernement central (:reait: aConsommation et Corporations (anada 

afin de placer sous Ia responsabilité dun méme ministère les nombreuses lois 
fédCrales régissant los affaires of Ia consommation. Sa legislation et sos politiques 
visent a encourager l'efficacité et Ia productivitC chez les fournisseurs do hions et 
services, et ii promouvoir le traitement économique equitable do toutes los parties a 
des transactions. 

Le ministCre est organisC en quatre bureaux qui se partagent Ia tàche de réaliserses 
ohjoctifs, aides do trois directions do services et dun personnel extCrieur rCparti entre 
les regions do l'Atlantique. do QuCbec, de l'Ontario. des Prairies et du Pacifique. 

Le Bureau de Ia consommation assure au consommateur un traitement equitable 
dans SOS transactions. II Clahore des propositions lCgislatives et des programmes a 
l'intention des cunsommateurs ci aide le personnel des regions a appliquer los lois (IC 
protection do consommateur, dont celles touchant l'embaliage et l'étiquetage. los 
poids et mesures et los produits dangereux. Le Bureau so tient au fail des CvCnements 
et des tondances do marché et travaille avec des organisations commerciales ci 
industrielles C Ia promotion de l'auto-reglementation pour le reglement des plaintes 
des consommateurs. II met en muvre des programmes d'information et do recherche 
en matière (IC consummation. soutient Ic travail do hureaux beaux tlenile aux 
consommatours, appule financiCrement los programmes do protection du consom-
mateur et, par des subventions C des mouvements bénévoles do consummatcurs. 
favorise Ic (Ievel(lppcmcnt du mouvement do protection du consommateur. 

Des offectifs sont attaches aux bureaux rCgionaux d'Halifax, Montréal. Toronto, 
Winnipeg of Vancouver. et  C 54 bureaux de district ci bureaux locaux. le Bureau 
administre los programmes et Ies activitCs dont il a charge au moyen dune 
organisation docentralisee, qui lui permet d'offrir directement ses services C un plus 
grand nombro do Canadions. 

Le Bureau des corporations cherche ii assurer un cadre juridique pour Ia conduite 
ordonnée des affaires. II met sur pied des institutions commercialos fCdCrales par voie 
do constitution en sociétC. roglemente les procedures do faillite pour los sociétés ci los 

Iii Ira sur i'rririirytrjgrr des textiles ohligrr ins vendeurs ii fixer tine étigtlel In jiernuirimite ii to jiltia,rt rh,s 
artieies et (I y imiiqlier In norn gtnOriqLle des fibres q 'ifs eont,ennerl I prir ordre ll':rlljlllrfiIrll:i! U red grin Jell r 
noni el Jeur adrrissn postal., 011 mu r llu,rnrro li'itiurnhifil:dl tan. On peUI obtenir le 111011 II I iidresse 1,ostrsh, d 'u,.0 

socitr' U tilisarit ur ,iu rllerc) d'icl.'nfificaticn., en communiqtiorlt riVen In buruo., ne Consomnu,tion el 
Corpora (ions (i,ri.nI,j hr plus proi:Jie. 

En en gui Conel'rlle ins pr.'l:.iuSllris a prearire, l'tiqurrtage n'nst pas obligatoire et s'nxprinie en synilxiies eoh.rés. 
tsnrtieh's 1wifint ens syrniNlies Mull rhrplus en plus nomhrnux. car ins coflsomma(eUrs his préfàrnnt. Cirrq syrritrolns 
on? .aé acloptes pour in kavr:grr, in bhinelrinreni, in sdcht,ge. In repaasage cite ,ueltoydlge ri see. IMS (curt lie eirr 'uIc,?ion 
semI a indiquer ie dngn de j1r6cau?ion; rouge signifie arr6(er. jaune. avancer ovec prudence ci veil. yore 
libre. 

Presque bus his produi(s c'himiques nurnogers, gull s'clgisse tie javeilisonts. tie cite it pargunt ou tie protluils de 
m'tlr.rynig..' do cauinjicsit:ons, peuvwl ohm nneifs si on on fail un mauvdlis Usage. lii rsrgtenronit oriole en wrtu ck' to (ui 
stir ins produiLs daurgemuix exige ieinploi detiquettes deshinees a prrvcnir his ulilisc,tnurs rlii danger pos,sihhr. 

Quatre syntholes dds:gne,nt Ins prinripatix dangars: crane et Os croisés (toxiqun), fiomme (malit'r.' infhinurnobie), 
grenade gui expiose (explosif) ci main de squeietic (substance corrosive pour to peon). 

lii ministCre a niontti on Spectacle de murionnettes pour meUre en garde Ms ieuncs en (ants coni ro k's dangers a In 
moison. 



Instructions pour I'entretien du linge 

. 	. 

Arrötez 	 Soyez prudent 	 Procédez 

Lacer a Is main 
a leau tiède 	 ty \.j 	)LJ 	Layer a la machine 

a Ieau chaude 

Layer a Ia machine 
avec agitation normale 

At iu téde 
No pan aver 	 avuc agitation rédulle 	 kj 

	

Lavage 	
Layer a la machine 
a Ieau tres Chaude 

Layer a Is machine avec agitation normale 
a Ieau chaude 

avec agitation réduite 

B lanchiment 	No pea uliliser de 	LJIiIiser un chlorure décotorant 

au chiorure 	chiorure décolorant 	 Suivant les indicallons 

i E3 
 Sécher par culbutagea 
moyenne ou haute temperature 

Sncher a plat 	 D 
Sechage 	 Suspendre pour necher 

Seclier par cutbutage 
a basse temperature 	 El 

Suspendre flour secher 
sans essorer 

cc 

Repassage 	Ne pan repasser 	Repaasar a 	Repasser a 	Repasser a 
basse 	 moyenne 	 haute 

temperature 	 temperature 	temperature 

0 8 	0 N ettoyage 	re pan nelloyer a sec 	 Nettoyer a nec— 	 Nettoyer a Sec 

	

a sec 	 Secher i Sec par culbutage 
basse temperature 



Svn11ft1es relatifs aux produits daiigerux 

0 v 
Danger 
	 Avertissement 

	
Attention! 

Corrosif 

Explosif 0 
Inflammable V  %4 

i4 

Poison 
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particuliers insolvables ci accorde des licences aux syndics de faillite et supervise leur 
travail. II encourage 4galement linvention, I'innovation et Ia crCativitC au Canada en 
accordant (los droits de propriCté exclusive pOUt' les inventions (brevets), les marques 
(IC commerce, les dessins industriels et los droits d'auteur pour los reuvres littéraires, 
dramatiques, musicalos et artistiques originales. Les droits do propriété sont accordes 
afin quo los innovateurs contrôlent Ia reproduction do leurs reuvres et en retirent des 
profits tout on donnant a tons los Canadiens Ia possibilite den bénCficier. 

Le Bureau dela politiquedeconcurrence veille a l'application de Ia Loi relative aux 
enquètos sur los coalitions, qui vise a maintonir Ia concurrence sur Ic marché, a 
accroitre I'efficacitC do I'Cconomie et garantir lCquitC des Cchanges. En vertu de cette 
Ioi, Ic I)irecteur des enquêtes ci recherches est autorisC a mener des enquêtes Iorsqu'iI 
est davis qu'il y a en infraction en ce qui concerne les coalitions, les fusions, les 
monoputes, los pratiques commerciales dCloyales en matiCre do discrimination par les 
prix, dallucations do publicitC exagérées, de publicite trompeuse et de pratiques 
commurciales frauduleuses ci de fixation des prix de revente. Los résultats de ses 
enquCtes sont transmis au Procurour general du Canada, qui peut intenter des 
poursuitos. Le Directeur procède aussi a des enquètes concernant les pratiques 
commerciales susceptibles do procedures civiles, par exemple Ic refus de faire affaire, 
les cas de restriction du marché. les ventes liées et les Cchangos exclusifs. Lorsque ses 
conclusions Ic justifierit, it demande ii Ia Commission sur les pratiques restrictivos du 
commerce d'émettre one ordonnance do recours. 

Le Bureau de Ia coordination des politiques a pour mission d'etfectuer des 
roi:horchos ci des analyses de politiques touchant Ia consommation et les 
corporations et de coordonner toutes les communications et activitCs relatives aux 
politiques adoptCes. II entreprend aussi des etudes sur les lois dont l'exCcution relève 
du ministère. 11 est en outre chargé d'Cvaluer et de verifier periodiquement les 
programmes du ministère et d'harmoniser Ies activités gCnérales de cc dernier. II 
comporte quatre organes principaux: Direction gCnerale de Ia recherche. de I'analyse 
des politiques et do Ia liaison; Service des communications; Direction de l'examen des 
activitCs et Direction de l'évaluation des programmes. 



Affaires des anciens combattants 

L'objectif des Affaires des anciens combattants est dassurer Ic bien-étre 
economique, social, mental et physique des anciens combattants, de certains civils, et 
des personnes a leur charge. Les services (pensions et allocations danciens 
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 
coml)attants ci les quatre organismes qui lui sont aSso(;iCS, soit La 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. 
Dc plus, par des activités commémoratives, Ic ministére veille a ce que les actes ci les 
sacrifices que les combattants canadiens oft accomplis pour leur pays pendant Ia 
guerre ne soient pas oublies. 

Programme des affaires des anciens combattants 

Services aux anciens combattants. Lc ministére est chargé de l'application des lois 
fédérales qui prCvoient des avantages pour les anciens combatiants (et certains civils). 
les personnes a leer charge et leurs survivants. Ces avantages comprennent: services 
mCdicaux et dentaires; protheses: programmes de soutien du revenu: aide financiCre 
d'urgence: services de consultation destinCs aux anciens combattants. aux personnes 
a leur charge ci ii leurs survivants; aide pour linstruction des anciens combattants et 
de leurs orphelins: et paiements pour l'inhumation d'anciens combattants. En lab-
sence d'aide directe, on service special dirige les intCressés vers d'autres sources. 

Office de l'établissement agricole des anciens combattants. La Loi sur les terres 
destiriCes aux anciens combattants était one mesure de rCadaptation d'apres-guerre 
destinCe i orienter vers l'agriculture les anciens combattants de Ia Seconde Cuerre 
mondiale et de Ia Guerre de CorCe. Plus de 140,000 dentre eux se sont Ctahlis en vertu 
de divers articles dela Loi avant lultime délai du 31 mars 1975. Le 31 janvier 1981, plus 
de 35,000 anciens combattants avaient encore des contrats avec le directeur, pour une 
dette totale en capital d'environ $286 millions. L'Office de létablissement agricole des 
anciens combattants a aussi La responsabilité opCrationnelle (lu programme spc(;iaI 
d'aide au logement des anciens combattants. En 1975, le ministCre des Affaires des 
anciens combattants a etC autorisé a l'étendre aux anciens combattants a revenu 
modeste, ainsi quaux sociCtCs sans but lucratifqui obtiennent des préts en vertu de Ia 
Loi nationale sur l'habitation (LNH) pour aménager des logements a loyer modique 
destinCs dabord, mais non exclusivement, aux anciens combattants. 

La Commission canadienne des pensions applique Ia Loi sur les pensions, en vertu 
de laquelle des indemnitCs sont accordCes pour invaliditC ou dCcès lie au service 
militaire. La Loi prCvoit aussi Ic paiement de pensions aux survivants a charge. La 
Commission applique 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 
invaliditC ou dCcCs imputable au service accompli pendant Ia Seconde Guerre 
mondiale dans certains organismes ou types d'emploi étroitement associCs aux forces 
armCes, entre autres par les marins marchands ou Ic personnel des services 
auxiliaires; La Loi d'indemnisation des anciens prisonniers de guerre, qui prévoit des 
indemnités pour les CvadCs et fugitifs et les personnes a leur charge: et Ia Loi sur La 
prise en (;harge des prestations de Ia Commission de secours d'Halifax qu I autorise Ic 
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I Lilila x ii 1917. La Commission ju egalement les demandes de pension en vertu de 

diverses autres dispositions dont Ia Loi sur Ia Gendarmerie royale du Canada et le 
Rg1ement sur lindemnisation en cas d'accident daviation. 

Le Conseil de revision des pensions constitue une cour d'appel finale pour les 
inciens cumbattants, les anciens membres des forces armées et les personnes a leur 
charge, relativement a toutes les questions concernant les pensions d'invaliditC et 
'interpretation de Ia Loi sur les pensions. Indépendant de Ia Commission canadienne 

des pensions, le Conseil reléve du Parlement par l'intermCdiaire du ministre des 
;\ffaires des anciens combattants. Les méthodes quil suit pour Ia preparation et Ia 
linue de ses audiences soni informelles. Ses dClibCrations ne font pas intervenir de 
airtie adverse et ii ne peut recevoir de depositions orales. Cependant, ii a toute 

Lititude pour accueillir des preuves documentaires. II tierit ses audiences dans les 
Iiii x langues officielles. 

Bureau de services juridiques des pensions 

I.e Bureau fournit un service daide juridique aux personnes qui désirent presenter, 
i'latjvement a leur service militaire, des demandes en vertu de Ia Loi sur les pensions 

it (lautres lois et ordonnances connexes. Sa relation avec les requCrants ou les 
J)ensionnCs est une relation avocat-client. Le Bureau esi trés décentralisC, ses avocats 
'I son personnel de snu tien étant rCpartis dans 18 villes i travers le Canada. 
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roppeler Ia parliclpation miliLoire des Cunadiens uux guerres de 1939-1545 ct 1950-1953. 

Commission des allocations aux anciens combattants 
La Commission a pourtâche de voir a cc que les anciens combattants admissibles et 

certains civils qui ne peuvent Se trouver d'emploi a cause de leur age, ou dune 
infirmité, ainsi que les veuves et les orphelins dont l'admissibilitC découle du service 
de l'ancien combattant, jouissent de tous les avantages prCvus dans Ia Loi sur les 
allocations aux anciens combattants et dans Ia Panic Xl de Ia Loi sun les pensions et 
allocations de guerre pour les civils. 

La Commission est chargCe de conseiller le ministre en mat ière de reglementation: 
de rendre des decisions en vertu de certains articles de Ia Loi sur les allocations aux 
anciens combattants et de Ia Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les 
civils (qui sont de sa competence exclusive et dont elle dispense l'interprCtat ion): de 
faire fonction de cour d'appel pour les requérants et prestataires lCsCs: et, sur sa propre 
initiative. de procéder a Ia revision des decisions rendues par les autoritCs regionales 
afin de sassurer qu'elles sont 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 et 
modifier ses propres decisions. 



Sante et Bien-être 

Soins de sante 

I.e gouvernement fderal et les provinces se partagent Ia responsahilite en matière 
de sante et do bien-être. Au niveau national, le ministère de Ia Sante nationale et du 
Bien-ètre social est le principal organisme competent. II a pour objectifessentiel de 
maintenir et daméliorer Ia qualité de vie des Canadiens, soit leur bien-être physique, 
économique et social. II cherche a reduire Ies effets nuisibles des facteurs 
environnementaux qui échappent au contróle des individus et encourager et aider 
les Canadiens a adopter un mode de vie qui améliore leur bien-être. Les strategies qu'iI 
met en (tmvre a cette fin comprennent létablissement do normes nationales, Ia 
sensihilisation du public aux prohlCmes sanitaires. Cconumiques et sociaux, et 
lélaboration de systémes nouveaux ou amCliorés d'exécution. Le ministère travaille 
do concert avec dautres organismes fédCraux et avec les services provinciaux et 
locaux. Les provinces soccupent directement de ladministration des services de 
sante et de bien-étre. 

Programmes fédéraux de sante 
I.e ministCre do Ia Sante nationale et du Bienêtre social comprend trois directions 

génCrales qui administrent los programmes fCdéraux afférents a Ia sante. Ce sont Ia 
Direction gCnérale de Ia protection de Ia sante. Ia Direction generate des services 
mCdicaux et Ia Direction générale des services et deJa promotion de Ia sante. En outre, 
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le Conseil de recherches médicales fait rapport au Parlement par l'intermédiaire du 
miriistre de La Sante nationale ci du Bien-être social. 

Direction generate de Ia protection de Ia sante. Cette direction méne toute une sCrie 
d'activitCs destinées a protéger Les Canadiens des dangers pouvant contribuer a La 
matadie ci au dCcCs. II s'agit entre autres de La surveillance de Ia salubrité et de Ia 
qualitC nutritive des aliments: du contrôle de Ia sécuritC et de lefficacité des 
médicaments et de Ia disponibilité des mCdicaments et drogues susc.eptihles d'usage 
ahusif; de Ia reduction des substances dangereuses dans Ic milieu: de Ia 
rCglementation do l'exposition a Ia radinactivitC; du contrOle de Ia sécurité et de 
l'efficacité des appareils medicaux; du contrôle de Ia sCcuritC des produits de heautC; 
de lamClioration des mCthodes de diagnostic: et de LamClioration do linformation du 
public sur divers aspects do l'état de sante. 

Essentiellement. le programme de Ia protection de Ia sante a pour fondement 
lCgislatif Ia Loi sur Ic ministCre de Ia Sante nationale et du Bien-Ctre social, La Loi stir 
les aliments ci drogues. Ia Loi sur les stupéfiants. la  Loi sur les dispositifs Cmetlant des 
radiations, Ia Loi sur les produits dangereux. Ic Réglement stir Ic contrôle de l'energie 
atomique ci Ic RCglement du Canada stir les substances dangereuses. 

Direction génerale des services médicaux. Les attributions de cette direction 
s'Ctondent a toute une gamme de services répondant aux hesoins sanitaires de 
diffCrents groupes, entre autres, les populations indienne et inuit, Les fonctionnaires, 
certains groupes d'immigrants ci de réfugies et les residents du Yukon ci des 
Territoires du Nord-Ouest. La direction génerale dispense des services diagnostiqucs, 
therapeutiques et préventifs par l'intermCdiaire do programmes tels Sante des Indiens 
et do Nord, Sante des fonctionnaires fCdéraux, Services de prothéses. Médecine 
aCronautique civile, Services d'urgence, Quarantaine et ROglementation et Services 
de sante de l'immigration. 
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Direction genérale des services et de Ia promotion de Ia sante. Cette direction 
genrale exerce deux roles principaux: encourager et aider les Canadiens 0 adopter 
les habitudes de vie leur permettant d'ameliorer leur bien-être physique, mental et 

social; et assurer l'orientation, Ia coordination et le financement nCcessaires pour 
aider les provinces et les territoires 0 rehausser La qualite de leurs services de sante au 
niveau des normes nationales et 0 ly maintenir. 

La direction gCnCrale insiste sur La prevention en appliquant un programme Clargi 
(IC promotion de Ia sante, qui comprend des seances d'education sanitaire destinées 
u grand public et des campagnes publicitaires 0 Fechelle nationale; Ia production et 

La distribution de plus de 6 millions dimprimCs; des programmes communs avuc les 
provinces et des organismes hOnévoles; et le financement de projets concernant Ia 
promotion de La sante dans tout le Canada. 

La direction generate est aussi chargee des prestations rattachCes a divers 
programmes provinciaux assurant des services hospitaliers, diagnostiques, médicaux 
et de solos de sante de longue durée, selon les dispositions des lois qui s'y rapportent. 
Elle veille 0 ce que les provinces respectent les conditions des programmes qui ont 
trait aux prestations versCes par le gouvernement fCdCral. Entre autres activités. Ia 
direction cure des services de consultation et tine collaboration aux autoritCs 
provinciales et groupements professionnels en vue de lClahoration de normes et de 
principes directeurs darts des secteurs tels La planification et Ia conception 
ltablissements, FCvaluation de Ia sante, Ia sante communautaire, Ia sante mentale, 
It's services de sante en Ctahlissement, les systhmes de sante et le planning familial. 
Elle aide a coordonner Ia planification de Ia formation et a rCpartir les travailleurs du 
dumaitw di' Ia sank. l.a direction genérale appuie des travaux de recherche 

1.. 	,iiv,asx élèves d'une nliItIrnIh 	Vancouvir (C-B.) s' font 
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extra-muros menés au Canada et dirige lanalyse des politiques et des programmes 
portant sur Ic système de sante canadien. 

Regimes d'assurance 
Assurance-hospitalisalion. Les regimes provinciaux dassurance-hospitalisation, 

en vigueur dans toutes les provinces et tous les territoires depuis 1961. couvrent 99% 
do Is population du Canada. Aux termes de la Loi de 1957 sur lassurance-
hospitalisation et les services diagnostiques, 1€ fédCral aide les provinces a payer les 
services hospitaliers fournis aux malades protCgés par ces regimes. 

Assurance-maladie. Ce régime public de soins médicaux relève do Ia Loi sur les 
soins médicaux adoptOe par le Parlement en dCcembre 1966. Les contributions 
fédCrales aux provinces participantes sont payables depuis Ic jr  juillet 1968. Le jr  
avril 1972, los provinces et territoires avaient tous adhere au programme fCdèral. 
L'assurance-maladie doit étre universellement accessible a tous les residents aux 
mémes conditions et doit couvrir au moms 95% do Ia population admissible de Is 
province. La protection doit portei' sur bus les services mCdicalement nCcessaires 
dispenses par un médecin ou un chirurgien. 

Financement. Jusquen avril 1977, les contributions fCdCrales aux provinces pour les 
services mCdicaux et hospitaliers étaient fondCes sur le cocit des services assures, le 
gouvernement remboursant aux provinces environ 50% de leurs depenses. La Loi de 
1977 sur les accords fiscaux entre Ic gouvernement fCdéral et les provinces et sur le 
fInancement des programmes etahlis a modifié Ia méthode de financement federal. 
Los contributions fédCrales prennent maintenant la forme de transferts fiscaux et do 
paiements de péréquation aux provinces, et de paioments forfaitaires par habitant 
d'egale valeur. Les normes nationales établies par les lois précedentes sont 
maintenues, et les nouveaux accords de financement prCvoient dautres contributions 
par habitant pour le coüt do certains services de soins prolonges. 
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Programmes de sante provinclaux 
l.a réglementation, I'exploitation des regimes d'assurance-maladie et la prestation 

directe do services spécialises relèvent des provinces. Les soins en Otablissements et 
les soins ambulatoires pour les tuberculeux et les malades mentaux sont dispenses 
par des organismes des ministères charges de Ia sante. Les programmes provinciaux 
moltent do plus en plus laccent sur les services de prevention. Des organismes publics 
mettent au point des programmes concernant des problèmes de sante particuliers 
comme le cancer, l'alcoolisme ella toxicomanie, les maladies vénériennes et l'hygiene 
dentaire, souvent en collaboration avec des associations bénCvoles. Un certain 
nombre de programmes provinciaux visent également a repondre aux besoins de 
groupes particuliers comme les mères et les enfants, les vieillards, les nécessiteux et 
los personnes ayant hesoin de rCadaptation. 

Pour cc qui concerne l'hygiene du milieu, les fonctions d'Cducation, d'inspection et 
d'application des normes sont souvent partagOes entre los ministères provinciaux de 
Ia Sante et dautres organismes. 

Programmes fédéraux de bien-être social 

Sante et Rien-Ctre social Canada vise a anwliorer Ia sécuriU sociale au Canada et a 
Ia maintenir a un niveau élevC. L'administration des programmes féderaux de 
hien-étre social incombe principalement a Ia Direction génCrale des programmes des 
services sociaux et a Ia Direction genCrale do Ia sCcurité du revenu. 

Direction générale des programmes des services sociaux 
ColIc direction adininistre divers programmes de subventions et programmes a 

frais partagCs (loft so prevalent plus do 2 millions de Canadiens chaque annCe. 
Les programmes a frais partagCs comprennent le Régime d'assistance publique du 

Canada en vertu duqiiel Ic gouvernement fédCral assume 50% des frais engages par los 
provinces, los territoires et les municipalitCs pour les services dassistance et de 

hi 
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bien-étre social, dont des services de garde de jour, de réadaptation et d'aide a 
domicile accordés aux personnes satisfaisant aux critéres d'admissibilitO. Grace au 
Programme de réadaptation professionnelle des invalides, le gouvernement fOdéral 
decharge les provinces d'une partie des cocits de La réadaptation professionnelle des 
handicapés physiques et mentaux. On estime a $2.3 rnilliards les sommes que le 
fédéral a consacrées a ces deux programmes en 1981-82. 

Dautres programmes visent a encourager Ia mise sur pied de projets conçus pour 
promouvoir des activités pilotes, de recherche et de prevention dans le domaine des 
services sociaux. 

Le Programme des suhventions nationales au bien-être social a pour objet de 
promouvoir des activités d'auto-assistance et des mesures positives en matière de 
services de bien-ètre social. Ii subventionne chaque année des projets pilotes, des 
projets de recherches a court terme, des projets d'elaboration de programmes et des 
cours de formation en service social. 

Le programme Nouveaux Horizons a pour objectif dencourager les retraités a se 
prendre en main et a participer a des activités communautaires. Grace a diverses 
subventions versées a des groupes de retraités, les personnes âgées peuvent se livrer a 
des activités qu'elles ont elles-mêmes conçues. planifiées et organisécs. 

Direction génerale des programmes de Ia sécurité du revenu 
Cette direction génerale offre tine vaste gamme de programmes publics de sécurit' 

du revenu. 
Le Régime de pensions du Canada. Ce Régime est conçu pour assurer aux 

travailleurs un minimum de protection du revenu au moment de Ia retraite, en cas 

Un foyer pour vi, 



dinvalidité ou au décès. Les prestations sont calculées selon Ia rémunération du 
cotisant et los contributions qu'il a versées au Régime. EHes sont rajustées une fois l'an 
en proportion do Ia hausse du cout de Ia vie. Ces cotisations sont obligatoires pour Ia 
plupart (los salaries et des travailleurs autonomes au Canada, ágés do 18 a 70 ans, Le 
Ré,'ime ost finance par los cotisations et los intéréts des fonds investis. 

Sécurité do Ia vieillesse, supplement de revenu garanti et allocation au conjoint. La 
pension (10 sP(;urite do Ia vieillesse(SV)ost payable it bole personne âf400 (1065 ans ou 
plus qui a satisfait aux conditions de residence. Un pensionné pout recevoir 
indefiniment des prestations SV a I'etranger s'il a rCsidC au Canada pendant 20 ans 
aprés l'age do 18 ans: autrement. les prestations ne sont payables quo pour six mois 
aprCs le mois do depart do Canada, 

I.e supplement de reveriu garanti (SRG) pout s'ajouter a La pension de base do SV, 
sous reserve dun examen do revonu. Le supplement n'est payable que pour six mois a 
I'extCrioiir do Canada, en plus du mois do depart. 

Le Conjoint d'un pensionne peut avoir droit a une allocation au conjoint (AC) s'il a 
entre 60et 65 ans et s'il satisfait aux conditions de residence de Ia SV. Cette allocation, 
tout comme Ic SRC, est accurdée d'aprCs un examen do revenu. 

L.a pension do SV of Ic SRG et I'AC maximaux sont rajustCs a chaque trimestre solon 
l'indice des prix a Ia consommation. En janvier 1982, Ia pension mensuelle de SV était 
do $227.73: le SRG rnonsuel maximal pour on pensionné cClihataire ou on pensionnC 
mane dont Ic conjoint ne recevait pas do pension de SV ou dAC s'Ctablissait it $228.83. 
et pour un cotiple maniC ii Ctait de $176.27 par conjoint. LAC mensuelle maximale so 
chifinait 4 $404.00. 
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Allocations familiales et credit d'impót pour enfants. Les allocations familiales 
(AF) sont versées tous les mois a l'egard des enfants de moms de 18 ans qui resident au 
Canada et qui sont sous Ia garde de parents mi do tuteurs, dont Fun au moms dolt être 
citoyen canadien on resident permanent du Canada en vertu de Ia Loi sur 
l'immigration. Dans le cas dune personne admise au Canada en vertu de Ia Loi sur 
l'immigration a litre do visiteur on de titulaire d'un permis, Ia période d'admission 
dolt Ctre dan moms un an et pendant cette periode ii faut quo Ic revenu de cette 
personne soil assujetti a l'impot canadien sur le revenu. En 1982, Ic taux fCdCral des 
allocations familiales est de $26.91 par mois. Los provinces peuvent modifier les taux 
des AF a certaines conditions; c'est ce qu'ont fait le Québec ci l'Alherta. Do plus, Ic 
Québec a un régime qui complete celui du gouvernement federal. 

Le programme fédCral du credit d'impôt pour enfants est entrC en vigueur en janvier 
1979. Son but est d'assurer aux families a revenu faihie ou moyen une assistance 
supplémentaire au litre des dépenses subies pour élever des enfants. Cette prestation 
forfaitaire s'ajoute aux allocations familiales et elle esi normalement payee a la mere. 
Le programme est administré par le système do l'impOt sur le revenu. I.e credit pour 
1982 est de $261 pour chaque enfant admissible, payable aux families ayant Un revenu 
net égal ou infCrieur a $23,470 en 1981. II y a une reduction de 5% do ce montant dans Ic 
cas oü le revenu familial est supérieur a ce niveau. Le credit et los niveaux de revenu 
de base sont rajustCs annuellement selon I'indice des prix a Ia consommation. 

Iii joui de vivr', dans k' Pare noth>nal h' Rhng Mrjuntain. (Ill 
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Programmes provinciaux de bien-être 

Toutes ics provinces ont des programmes d'assistance sociale et de bien-être a 
l,nterltn)n des personnes admissibles. Ces programmes comprennent. scion Ic cas, 
des prestations en cspeces, la fourniture (larticies particuliers ci le scour dans des 
étahiissements de sums sp(ciaux. Les services de hien-être englohent des services 
d'aide domestique, de garde de jour, de développement communautaire, d'orienta-
tion, de réadaptation ainsi que des services de protection et d'adoption d'enfants. II 
s'agit de programmes a frais parta,'cs ave: le gouvernement fédéral. 

Sante, bien-être et sécurité sociale sur le plan international 
Le Canada participe largement a i'activiié internationale en matière de sante, 

bien-Ctre et securité sociale. Le ministCre de Ia Sante nationale et du Bien-être social 
s'associe aux travaux de iOrganisation mondiale de Ia sante, de lOrganisation 
panamCricaine de Ia sante, de Ia Commission des stupéfiants de I'ONLJ, de la 
I)éICgation canadienne a i'Ur'jici.:i-, et des conferences ci colloques pertinents des 
Nations tJnies. II fait également partie de plusicurs organismes internationaux non 
Ctatiques qu i s'occiipent (Ic p0111 Ique sociale, Au besoin, ii conclut des accords 
bilatéraux en matiCre de sante et de sécuritC sociale. Les ministères et organismes 
provinclaux compétents inte'rviennent aussi dans ces domaines. 



;. 

Environnement 

Le ministère de I'Environnement 
Lo ministère de l'Environnement a pour principal objectif tie preserver et 

damCliorer la qualité do l'environnenient dans I'intérêt des génOrations actuolles of 
futures do Canadiens. II a été créé en 1971 pour regrouper les services fédéraux qui 
travaillaient déjà dans le domaine de lenvironnement et des ressources renouvela-
bles. II s'occupe des pêches et de la mer, des forêts, de Ia mCtCorologie. de Ia pollution 
de lair et de l'eau, ainsi quo de la faune et de l'utilisation des terres. 

En 1974, comme le domaine des pêches avait pris de lampleur, le gouvernement a 
nommé un ministre des Péches pour seconder Ic ministre de lEnvironnement. Dc 1976 
a 1979, le ministère portait le nom de Pêches et Environnement. En avrfl 1979, le 
sect eur des Pêches fut élevé au rang de ministére et prit le nom de niinistère des 

Plaisir do I'oxpiorotion dons ki quiéude do Yukon. 
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Pêches et des Oceans. En juin 1979, les parcs nationaux ainsi que les parcs et sites 
historiques nationaux sont devenus partie intégrante dEnvironnement Canada. 

Aux tins dassurer a tous les Canadiens un environnement de qua!it(. le ministère 
sest fix6, les ohjctifs suivants: protéger Ia sante et les biens de Ihomme contre les 
substances nocives et les changements Ccologiques. qu'ils sojent naturels ou 
artificiels: protCger Ia productivitC des ressources grace a Ia conservation et a 
lutilisation avisCes des ressources renouvelables, en vue davantages SOClO-
iconomiques continus; protéger Ia qualitC de vie de Ihomme et sa jouissance de 
lenvironnement par le developpement de La sociCtC en harmonie avec Son milieu: et 
sauvegarder le patrimoine canadien, en protégeant des sites caractCristiques de 
Ihéritage naturel et culturel do Canada et en encourageant Ia population a 
comprefldre, a apprécier et a profiter de Ce patrimoine tout en Ic préservant pour les 
generations futures. Pour remplir cet objectif, le ministére met en auvre des moyens 
dinformation et (linfluence, de protection et de reglementation, de gestion et de 
conservation des ressources, de controle et de recherche scientifique. 
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Z1 Drysdale Falls  

1. Baie de Ia Co ncep-
tion (T.-N.). 
2. Chute prés de 
Val-albert (Que.). 

3. Shannon Falls 
(C..B.). 

 



Le bc Maligne, dons be Parc notional de Jasper (Aib.). 

Les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les responsabilités et les 
pouvoirs concernant l'environnement et les ressources, chaque niveau ayant 
competence sur différents aspects de lenvironnement. Les provinces ont directement 
charge de Ia majorité des questions relatives h l'environnement ci aux ressources ii 
l'intCrieur de leurs limites. De son cOtO, le gouvernement fécléral S'OcCUpe des secteurs 
qui relè.vent clairement de son autorite, comme les territoires et les parcs nationaux, ci 
des questions que les provinces ne peuvent traiter séparément de façon rapide et 
efficace, comme les services meteorologiques. Etant donné que les processus 
environnementaux débordent les limites politiques ci qu'une rnême activitC htimaine 
peut toucher des domaines de competence et fCdCrale et provinciale. les deux ordres 
de goiivernenient doivent collahorer a La formulation et a I'exécution de leurs 
politi(lueS envi ninnerrientales. 

i. 	1, irIit,Iii.' 
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petrol. 1 es I. l\ -( )., on v porisc des substonc chimiqucs sur nine section de phn. 	ur,rtu ch ;s'twh. I 
substances se cumhinnont au pétroie pour former une sorte de nappe caoulchouteuse quil eta ensuiie posséble 
d'enlever suns Iuisser de trace. 

Outre cette mission nationale, le ministére s'ocdupe de questions internationales, 
de facon a protéger l'environnement et les ressources renouvelahies (lu Canada, et 
contribue en méme temps a Ia solution de problemes internationaux teds que les 
pluies acides, les recherches sur les contaminants, les changements climatiques, le 
transport de polluants atmosphériques sur de longues distances et le développement 
(Its pays (hi Tiers Monde. 
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tonsultatif canadien des foréts (CCCF) conseillent le ministre au sujet des priorités 
relatives a lenvironnement et aux forêts; us le renseignent aussi sur lefficacité des 
efforts que le ministére déploic pour réaliser ces priorités. Le CCCE, chargé détudier 
létat de lenvironnement ci tout cc qui risque tie le degrader, examine les questions 
environnernentates, et rédige des comptes rendus de ses découvertes. Ii comprend 
jusquà 16 membres choisis dans tout le Canada. Le CCCF a été mis sur pied pour 
servir de guide indCpendant en matiére de programmes fCdéraux concernant les 
furéts. II se compose dCminents représentants de lindustrie, des universités et du 
milieu scientiflque ainsi que de représentants des ministères provinciaux des 
ressources naturelles. 



1. Boeufs musques, dans 
I'ile Banks (T.N..O.). 
2. Renard arctique 
dans Ia Manitoba 
septentrionnal. 
3. Cerfs, en Ontario. 
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4- CoIs-verts et canetons, a Beaver 
lake (C.-B.). 

Bernaches du Canada, dana one 
,rserve faunique de I'Ontario. 

6. Puffins. a Terre-Neuve. 
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Evaluations environnementales 

Le processus fédéral d'évaluation et dexamen de l'environnement, ('tabli en 1973 

par decision du Cabinet, veille i ce que les intérêts de l'environnement soienl pris en 
compte au debut mCme de Ia planification des projets auxquels participe le 
gouvernement par I'entremise de ses ministéres on organismes on par le biais de 
credits ou de biens fCdCraux. Le processus sapplique a tous les ministCres et 
organismes, sauf aux corporations de lEtat et aux organismes de ruglementat ion. qui 
sont néanmoins invites a sy soumettre. 

Le processus commence par on examen critique de lenvironnement lois de la 
conception d'un projel. Si Ion ne connaIt pas les incidences du projet sur le milieu ou 
si cues semblent être importantes. on procède a une analyse plus approfondie. A 
chaque stade, les projcts peuvent We acceptCs, modifies on rejetés. En fait, Ia pluparl 
des projets nappellent pas dCtude plus pousséc. Cependant, Si Ufl projet risque 
davoir des repercussions importantes sur l'environnement II est dOfCré au Bureau 
fédCral dexamen des evaluations environnementales pour examen public par une 
commission indépendante. 

Le promoteur du projet prepare on Cnoncé do sos incidences environnementales 
suivant los directives de la commission. Celle-ci tient des audiences publiques dans 
los collectivitCs voisines do l'emplacement du projet. au  coors desquelles les 
intCressés peuvent presenter leurs points de vue. La commission prCsente ensuite an 
ministre do lEnvironnement on rapport contenant des conclusions et des 
recommandations. C'est le ministre de lEnvironnement et le ministre responsable do 
projet qui donnent suite aux recommandations. 
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Pêches et Oceans 
Le ministire (h's Pñches et des Oceans, cW. officiellement en avril 1979. s'occupe 

dune vaste gamme de programmes et de services liCs aux ressources vivantes et a 
lenvironnement aquatique des oceans et des eaux intérieures. 

Li.' (CS Hudson, prati(:I;xJI siavi ri ()Coflogruphiquv (In Conado. 
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iritribue a Ia comprehension. La gestion et La meilleure utilisation des ressources 
uuatiques renouvelahies; I'expansion des marches pour les produits canadiens de la 
uche et Ia nCgociation d'accords de pêche avec d'autres pays: les byes 

hvtlrographiques et Ia cartographic des eaux côtières et intCrieures navigables; 
liriministration de quelque 2,300 ports pour petits bateaux dans tout Ic Canada et La 

I ordination des politiques et programmes fédCraux reIatifs aux oceans. 

Commission de la capitale nationale 
In Commission do la capitale nationale (CCN) est borganismo do Iii Couronno 

rilargir en vertu do la Loi soc Ia Capitale nationale (1958) ade preparer des plans 
damenagement. de conservation et d'embellissement de Ia region de Ia capitabo 
rationale et dy aider, afin que Ia nature et Ic caractère do siege do gouvernement du 

C,inada puissent Ctre en harmonie avec son importance nationaIe. La Commission 
r-il formée do 20 commissaires, dont Ic president, qui viennent de tous les coins du 
r,lvs, do façon que ses politiques et activitCs suient representatives de toutes les 

Ii _u ii' lii 
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La Commission a aussi pour mandat dacquerir, daménager et d'entretenir des 
terrains publics fédéraux dans Ia capitale du pays: elle collahore avec les provinces et 
les municipalités a Ia réalisation de projets pour le bénéfice des publics national et 
locaux et i:unseille Ic ministére des Travaux publics au sujet de l'emplacement et de 
laspect extéricur de tous les edifices federaux dans Ia region de La capitale nationale. 
L.a CCN fait rapport au Parlement par le canal du ministre des Travaux publics. 

La CCN gére le parc de Ia Catineau, Ic plus important espace de loisirs de plein air ci 
(IC conservation dans La region de Ia capitale. En outre, elle parraine toute une sCrie 
d'activitCs publiques sur de vastes superficies de parc naturel, notamment des pistes 
recreatives, des centres (IC ski de fond et de ski alpin et des terrains de golf: Ia CCN 
s'occupe aussi des tulipes et des massifs floraux du printemps qui contribuent i la 
renommCe de Ia region. La promotion par Ia CCN d'activitCs hivernales a pris une 
importance particuliere grace a l'utilisation de Ia surface glacee (7.8 km) du canal 
Rideau, (La plus longue patinoire extCrieure du monde) sur Laquelle a lieu Ic Bal de 
Neige avec ses sculptures sur glace, ses courses de chevaux. ses dCfilés et d'autres 
activités visant a aider les residents et les visiteurs a jouir du long hiver canadien. 

La Commission de Ia capitale nationale est vouCe au maintien d'une capitale qui 
constitue tin symbole d'identitC, un modéle d'unitO et une source de fierté et 
d'inspiration pour tous les Canadiens, une capitale qui soit un lieu hautement 
représentatif de nos valeurs et aspirations nationales. 
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Agriculture 

Agriculture Canada exerce des fonctions intCressant bus les Canadiens. de 
I'exploitant agricole au consommateur. Lactivité du ministère ci des organismes 
connexes est régie par 43 lois du Parlement. 

Organisation 
Neuf directions forment le ministére. La Direction génerale (li ]a prudtiction ci de 

l'inspection des alirnents a charge de toutes les operations du miriistére concernant Ia 
production et la reglementation, y compris l'inspection, le classement, lhomologation 
et l'enregistrement. La Direction gCnérale de la commercialisation et de lCconomie a 
pour objet d'améliorer l'efficacitC du marketing de t'industrie agricole du Canada, 
daccroitre les exportations et Ia consommation intérieure de produits agricoles 
canadiens et d'assurer lapprovisionnement i long terme du pays en produits 
agricoles. La Direction génerale de Ia recherche, qui compte plus de 50 Ctablissements 
a travers le Canada, execute des programmes tendant a rCsoudre les problèmes de 
production, a maintenir Ia stabilité et Ia rentabilité du secteur agro-alimentaire ci a 
promouvoir lutilisation judicieuse des ressources naturelles. La direction gCnérale du 
soutien du revenu agricole adrninistre des programmes de stabilisation des revenus 
des agriculteurs. La direction generale du dCveloppement regional ci des affaires 
internationales s'occupe de coordonner les engagements nationaux ci internationau x 
du ministère en matière de développement agricole. Elle assure en outre Ia liaison 
avec les organismes agricoles provinciaux et internationaux, ainsi quavec les 
organisations non gouvernementales. La Direction generate de Ia planification 
stratCgique et de I'Cvaluation aide les cadres supCrieurs du ministère a Claborer des 
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strategies de développement intégrées et a évaluer les programmes en cours. La 
Direction generate des communications applique une foule de programmes pour 
communiquer aux agriculteurs de nouvelles connaissances dCcoulant (IC Ia recherche 
agricole, et pour tenir lindustrie agro-alimentaire et le public en gCnCral au courant 
des politiques, programmes et activitCs du ministère. Deux autres directions 
gCnCrales, Affaires flnancières et administratives et Personnel. coniplCtent Ia 
structure ministCrielle. 

Organismes connexes. Le ministére de lAgriculture est comptahie au Parlenient 
pour le ministCre et sept organismes agro-alimentaires. L'Office de stahilisation des 
prix agricoles vient en aide aux agriculteurs en fixant des prix de soutien de ccrtains 
produits alimentaires. L'Office des produits agricoles achCte, vend ou importe des 
produits agricoles afin de maintenir un Cquilihre satisfaisant des stocks daliments au 
pays. La Commission canadienne du lait veille a ce que les approvisionnernents en 
produits laitiers transformCs solent suffisants et s'efforce dassurer des recettes 
Cquitables aux producteurs de lait de transformation. La Commission canadienne des 
grains dClivre des permis aux exploitants de silos. recommande des categories de 
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classification des c&éales canadiennes, inspecte et pése les grains, et exploite un 
laboratoire de recherche sur les céréales et les oléagineux. L'Office canadien des 
provendes fait en sorte que lEst du pays et Ia Colombie-Britannique disposent 
d'approvisionnernents suffisants en céréales fourrageres canadiennes, a des prix 
stables. La Société du cr(dit agricole accorde des prèts aux agriculteurs et aux 
syndicats agricoles. Le Conseil national de commercialisation des produits de ferme 
surveille Ia creation et l'activitC des offices nationaux de commercialisation. 

Programmes et politiques 
Dans on effort destine a Ctablir les prioritCs nationales en matiCre dagro-

alimentation pour les années 1980, Agriculture Canada a puhuie, en juillet 1981, un 
projet de strategie agro-alimentaire qui indique comment aplanir les obstacles a Ia 
croissance du secteuren manuvrant surtrois fronts principaux: développement des 
marches: valorisation des ressources du territoire agrir.ole et recherche thematique. 
La stratégie proposée explique aussi comment le Canada peut continuer a respecter 
ses engagements envers la collectivité internationale par l'entremise du commerce des 
aliments et de l'aide au dCveloppement agricole. 

Trois importantes mesures lCgislatives touchant lagriculture ont W. soumises au 
Parlement en 1980-81. La premiere. intitulée Loi sur limportation des viandes, a etC 
adoptee et sanctionnée le 18 décembre 1981. Cette loi régit limportation au Canada de 
bceuf et de veau a l'état frais, refroidi et congel(-. 
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Le deuxième projet de Ioi propose Ia creation dune sociCté de Ia Couronne du nom 
de Canagrex. destinee a accroItre et a diversifier les ventes de produits agricoles 
(:anadiens sur les marches mondiaux. Canagrex viendrait en aide aux exportateurs 
eventuels en leur offrant du financement: elle pourrait en outre effectuer des ventes 
directes ou passer des contracts avec des entreprises ou des organismes existants. Les 
agriculteurs. les grolpes tie commercialisation, les offices de mise en marchC, les 
fabricants de produits alimentaires, les gouvernemerits provinciaux et dautres 
organismes cotlahorera jent avec Canagrex dans ses fhrIs de commercialisation et de 
promotion a létranger, y compris ses activitCs conncxes. 

Le troisieme projet autoriserait Ia SociétC du credit agricole (SCA) a empninter de 
sources autres que le gouvernement du Canada. Elle pourrait ainsi disposer de fonds 
supplementaires pour rCpondre a I'accroissement de Ia demande de credit agricole a 
tong terme. Les prCts i long terme provenant de sources diverses ont totalisé $2 
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milliards en 1980 contre $655 millions en 1975. La demande de credit agricole devrait 
se chiffrer a $2.2 milliards en 1981-82 et augmenter annuellement de 14% au cours des 
prochaines ann(es. 

En 1981. l'Etat a entrepris de passer en revue tous les aspects de sa politique laitière 
a long terme, notamment Ia formule de fixation des prix, les programmes 
d'importation, lautosuffisance en matiêre grasse, les subventions. Ia valeur des 
contingents. les Cessions interprovinciales de contingents et Ia participation du public 
a l'Claboration de Ia politique laitière. 

En mars 1981, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme a 
publié de nouvelles lignes directrices concernant les formules de calcul des coits de 
production que les offices nationaux de commercialisation utilisent pour determiner 
les prix a Ia production. Le Conseil surveille les prix de.s ufs, du dindon et do poulet, 
et doit approuver les formules de calcul mises an point par ces offices. 

LOffice de stabilisation des prix agricoles a verse des indemnitCs totalisant $81 
millions aux céréaliculteurs touches par l'embargo partiel sur les ventes de cCreales a 
1URSS. 11 a aussi verse des palements d'appoint aux producteurs de diverses denrCes, 
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notamment le porc, les pommes de terre, les céréales, les concombres de serre et les 
cerises aigres, pour compenser l'effet des conditions défavorables du marché. 

En 1980-81, les agriculteurs ant emprunte prés de $500 millions de Ia Société du 
credit agricole. En 1980, les banques ont consenti des prèts totalisant $221 millions, 
destinés aux ameliorations agricoles, comparativement a $49 millions pour Ia pCriode 
de janvier a mars 1981. Depuis Ia promulgation de Ia Loi en 1945, le total du credit 
octroyC Se chiffre a $4.4 milliards. 

Agriculture Canada a annoncé ladoption de mesures destinees a retirer 
progressivement du marchC (:ertains types populaires dherbicides a base de 2, 4-D, 
parce quils contiennent des dioxrnes. De même, certains usages du groupe des 
chiorophenols soft maintenant interdits. LinnocuitC, les avantages et Ia valeur de 
tous les fumigants utilisés au Canada font actuellement I'objet dune reevaluation. 
Depuis le 1 janvier 1981, les emballages et les étiquettes de bus les produits 
agrochimiques vendus au Canada sont libelit's uniquement en mesures mCtriques. 

Les importations de hovins et dovins en provenance de l'Europe continentale ont 
ete annulécs en 1981 par suite dune épidémie de fiCvre aphteuse en Italie. en France et 
en Autriche. Cette maladie du bCtail est trés contagieuse. Le Canada en est exempt 
depuis 1952. Son introduction ati pays compromettrait nos exportations de bCtail. 



Affaires extérieures 

Le ministère des Affaires extérieures assume trois fonctions principales: 1) 
conseiller Ic gouvernement sur les questions de politique étrangère. de commerce 
exterieur et d'économie internationale, coordonner Ia misc en (rovre des politiques et 
programmes du gouvernement en ces domaines, représenter Ic Canada clans d'autres 
pays et auprès d'organismes internationaux et négocier des ententes internationales: 
2) fournir de l'aide consulaire aux Canadiens voyageant ou vivant a l'étranger et offrir 
des services d'immigration aux personnes désireuses de venir au Canada: 3) 
prornouvoir le Canada et sos intéréts a l'étranger. 

L'administration centrale du ministère se trouve a Ottawa. En 1982, le Canada 
comptait 111 missions diplomatiques et consulaires réparties dans 77 pays; bon 
nombre de ces missions sont accréditOes auprès de dccix ou de plusieurs 
goovernements, cc qui permet au Canada de maintenir des relations diplomatiques 
avec 80 autres pays. Dc plus. le Canada compte 15 consulats honoraires situés dans 
des villes oi los visiteurs canadiens ont souvent besoin de services consulaires. En 
1981, ii y avait a Ottawa 99 missions diplomatiques permanentes, tandis quo 44 autres 
Etats étaieni représentés au Canada selon Ic système de l'accrédiiation multiple. 

Une mission diplomatique du Canada dans on pays du Commonwealth s'appelle 
Haut-commissariat et est dirigée par un haut-commissaire, alors qilune mission 
diplomatiqoe clans on pays non membre du Commonwealth s'appelle ambassade et 
est dirigec par on ambassadeur 00 un chargé d'affaires. Les missions consulaires, qui 
s'occupent surtout des relations commerciales du Canada mais aussi do diverses 
questions administratives, ont A leur tête des consuls ou des consuls généraux. 

Le Canada a aussi huit missions permanentes et distinctes accrédiiées auprès de 
certains organismes internationaux, dont l'Organisation des Nations tJnies (ONU) a 
New York ci a Genéve: les Communautés européennes (CE) ci l'Organisation do traité 
de l'Atlantiquc Nord (thAN) i Bruxelles; 1'Organisation de cooperation et do 
dCveloppement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations tinies pour 
l'Cducation. Ia science et Ia culture (UNEsco) a Paris, ainsi que lOrganisation des Etats 
america ins (OEA) a Washington. 

Politique étrangère 
Une étude de politique étrangère puhliee en 1970 Cnumérait six grands ohjeciifs 

nationaux a poi,rsuivro an pays et a l'Ctranger stimuler La croissance Cconomique: 
preserver La souverainete et l'indCpendance du Canada: travaillor a La paix ot a la 
secorite; promouvoir Ia justice sociale; enrichir la qualité de Ia vie: et maintenir 
l'harmonic do milieu naturel. La revue annuolle do ministére des Affaires extCrleures 
(que l'on peol obtonir gratuitement en Ccrivant ao ministére des Affaires extCrieures, 
Renseignements. Edifice Pearson, Ottawa, KIA 0W6) precise les huts particoliers et 
los rCalisations de La politique Ctrangère do Canada dans chaque pays et region ainsi 
que clans Ic domaine du droit international, do la maitrise des armements ci do 
désarmement, de l'Cnergie, do commerce et des affaires économiqoes internationales, 
des affaires sociales ci philanthropiques, de Ia sécurité internationale et autres 
domaines connexes. 

Services aux Canadiens 
Assistance consulaire. L'une des principales fonctions des ambassades ci autres 
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canadien a l'étranger. Chaque année, Ic personnel consulaire s'occupe de pres de 
600.000 cas qui comprennent aussi hien Ia délivrance dun passeport (environ 450)0) 
que Ia prestation de services spOciaux lies au dCcés (plus de 400), a l'hospitalisation 
(plus de 6(10), a des difficultCs financiCres (de 2.000 a 3000) ci a l'incarcération pour 
possession de (lrogu4's ou autres délits (rarement moms de I (XX)). 

Passeporis. lnviron 700.0(0 i 750,000 passeports soft dClmvrés chaque annCe par Ic 
mmnistere des Affair*'s extérieures. Au Canada, Ia dClivrance des passeports, des 
certificats d'identité et destitres de voyage émis en vertu de la Convention des Nations 
Unies sur les réfugiCs s'effectue par le biais des bureaux rCgionaux des passeports 
étahlis a Calgary. Edmonton, Fredericton, Halifax, Hamilton, London, Montréal, 
Québec, St. John's, Saskatoon, Toronto, Toronto/North York, Vancouver, Victoria, 
Windsor et Winnipeg, ainsi qu'au Bureau central des passeports a Ottawa. 

Aide juridique a I'étranger. Le Bureau des affaires juridiques du ministére s'occupe 
des dernandes d'aldf' de citoyens canadiens dCsirant presenter des reclamations 
contre, cm concernant, des gouvernements étrangers. I)ans le domaine du druit 
mnternahonal privC, Ic Bureau offre divers services visant a faciliter les reCours 
juridiques mettant en cause des juridictions canadiennes ci étrangéres sur La base de 
conventions ou de procedures prOdeterminecs. 

Agence canadienne de développement international (ACUI) 
L.'Agence canadienne de developpement international est l'organisme d'tat cjui 

administre le programme canadien de cooperation avec les pays en développemc'nt. 
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1981-82 cette assistance a tutalisé respectiveinent $1.24 et $1.46 niillianl. Lassistance 
au développement a pour objectifs daider les pays du Tiers Monde a répondre aux 
hesoins essentiels de leurs populations les plus pauvres: de soutenir les efforts 
ilrployes par ces pays pour devenir autosuffisants; et de faire en sorte que les intérêts 
miituels du Canada et des pays benéficiaires soient respectés. 

l.a majeure partie de Ia contribution canadienne est versée sous forme d'aide 
hiliterale. En 1980-81 cette aide s'est élevée a $523.84 millions, dans le cadre d'ententes 
nude Canada et lesgouvernements bénéficiaires pourle financement de projets de 

mise en valeur. Plus de Ia moitié est octroyOe sous forme de subventions: le reste est 
prete a des conditions très libérales. Les pays en développement utilisent les préts 
pour acheter des matériaux, de l'equipement 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. De plus, des subventions au titre de l'assistance technique hilatCrale 
couvrent les frais de mission des conseillers canadiens outre-mer et Ia formation au 
Canada des stagiaires venus du Tiers Monde. LAsie demeure le principal benCficiaire 
de l'aide économique hilatérale ($209 millions en 1980-81), suivie de l'Afrique 
francophone ($137 millions), l'Afrique du Commonwealth ($110 millions), l'Amerique 
litine ($29 millions) et des CaraIbes ($27 millions). L'ACDI fournit également de 
lisistance hilatérale sons forme (I aide alimentaire (S0.5 millions en 1980-81). 
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Le deuxiéme type d'assistance aux pays en développement est t'aide multilatérale 
($510.15 millions en 1980-81), 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 1980-81. $295 millions ont Ole fournis 
sous forme do prèts et d'engagements de capitaux auprO.s dinstitutions financiCres 
intemationales — groupe de Ia Banque mondiale et banques régionales do develop-
pement de FAsie, do l'Afrique, de lAmérique latine et des Caralbes. En operant surles 
marches financiers privCs, ces institutions peuvent rassembier des fonds destinCs a 
des projets dont lenvergure dOborde parfois les frontières nationales. Dc plus. le 
Canada a consacré $99 millions a (livers programmes des agences des Nations tJnies et 
a des institutions internationales engagées dans Ia recherche et Ic developpement. Un 
autre $8 millions a permis a l'assistance humanitaire internationale ci aider les 
rOfugiCs et les victimes do désastres naturels de même que ceux causes par i'homme. 
Do l'aide alimentaire est aussi fournie par des moyens multilateraux ($106 millions), 
surtout au titre do Programme alimentaire mondial. 

Sous le régime du troisième type d'aide au (lr'veloppement, i'ACDI pratique des 
formes souples dassistance au Tiers Monde par lintermédiaire dorganisations 
canadiennes et internationales non gouvernementales (ONG) ainsi que par Ic biais de 
groupes du monde canadien des affaires, de i 'enseignement supCrieur et du travail. 
Cot appui do I'ACDI aux ONG revel Ia forme de suhventions qui peuvent doubler les 
fonds rassemblOs par les ONG mémes et accroitre ainsi le champ et les résultats des 
activitCs visCes. LACIJI met Faccent sur Ic soutien des efforts vers l'autarcie, surtout 
par le dévoloppement rural, l'éducation, Ia formation ella sante publique. All total 
l'ACDI a fourni $35 millions en 1980-81 a l'appui de 140 ONG canadiennes travaillant 
sur 2.143 projels dans 100 pays. Elle a aussi verse $8 millions a des ONG 
internationales dont les efforts portent avant tout sur Ic dCveloppement communau-
taire, Ia formation des gestionnaires et Ia creation (institutions et leur soutien. 

La Direction de la cooperation institutionnelle et des services au dOveloppement 
(CISD) encourage los liens entre diverses institutions canadiennes—universitCs, 
cal lOges, associations professionnelles, syndicats. cooperatives - et leurs pendants 
dans le Tiers Monde. La CISD favorise des activitOs qui peuvent mener i un 
enrichissement mutuel et aider los pays en developpement a progresser sur Ic plan 
socio-economique. En 1980-81 Ia CISD a fourni $29 millions a lOgard de 425 projets. 

Enfmn, Ic programme do cooperation industrielle ($7 millions en 1980-81) encourage 
les firmes canadiennes a ouvrir des étabiissements clans les pays en dOveloppenient 
ou a agrandir ceux quelles y exploitent dCjà. et  a y essayer des techniques 
canadiennes. Ce programme aide aussi les sociOtOs canadienne.s a sassurer one part 
plus equitable des act ivitCs de mise en valeur financOes muitilatOralement. En outre, 
les pays en développement reçoivent de lassistance pour se doter de structures 
propices a l'industrialisation. 

Le Service administratif canadien outre-mer (SACO) 
Le SAM est une soci(, te canadienno sans but lucratif, fondCe en 1967 par des 

hommes d'affaires et des membres do professions liberales, avec l'appui de I'ACDI. 
Un conseil d'administration oriente sa politique. 

Lo Sicu vise a mettre a profit Ia competence de Canadiens et Canadiennes pour: 1) 
organiser des échanges de technologie et do personnel qualifiC avec des organismes 
8ouvernementaux in(lustriels et autres de pays en dCveloppement; 2) faciliter la 
réalisation de projets dans ces pays, avec la collaboration de lindustrie el du 
gouvernement canadiens. 
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Les activités du SA;o se répartissent en irois volets: 1) Le programme outre-mer qui 
répond aux demandes des pays en developpement désireux d'obtenir de l'aide tfl 

gestion économique ou financiére, ou des conseils techniques et professionnels dans 
divers secteurs: agriculture, communications, enseignement, pêche. exploitation 
forestiere, 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 requêtes des bandes 
indiennes. Celles-ci peuvent demander I'aide du SAcO pour établir des commerces 
rentables, mis que magasins et garages, ou des entreprises dans divers secteurs comme 
in tourisme, lexploitation forestiAre et La péche. 3) I.e programme pour i'indusirie et le 
commerce englohe Ia co-enireprise et Ia facilitation du commerce avec les pays en 
voie de développement. Dc plus en plus des sociétés des pays en développement 
proposent a IACDI Ia creation d'entreprises en coparticipation avec l'indiisirie 
canadienne. Le programme pour l'industrie et le commerce sapplique parallelement 
a un programme analogue outre-mer. Les coopCrants du SACO aident a developper 
dans le Tiers Monde des entreprises capables de fabriquer des produits de qualite. 

Service universitaire canadien outre-mer (SUCO) 
Le Sircu recrute des compCtences dans tous les domaines pour leur confier des 

taches de formation auprCs de Ia main-d'euvre des pays do Tiers Monde. 
Depuis 1961, Ic Sis:u a envoyc plus de 8,000 coopérants de tous ages et de toutes 

professions pour combler des pCnuries temporaires de main-d'uvre dans ins pays en 
dCveloppement. Les contrats dengagement sont de deux ans. 

Les pays ou organismes bénCficiaires rOnumèrent Ic coopérant aux taux locaux, 
tandis que Ic Sirco, organisation independante a but non Iucratif, assume ses frais 
mCdicaux, d'assurance, dorieniation. de voyage ci de formation linguistique. 

Le Strco soccupe aussi dii financement de certains petits projets dante-
dCveloppement outre-mer et de léducation du public all Canada. Sirs fonds 
proviennent en grande partie de I'ACI)l: Ic resin est fourni par des particuliers, 
corporations, fondations, groupes cummunautaires ci gouvernemtrnts provinciaux. 

Le Sirco (section francophone) exerce son activitC dans plus de 20 pays dAfrique ci 
d'Amtrrique latine. II participe a des projets de dCveluppement dii Tiers Monde par 
l'envoi de coopCrants et de fonds pour Ia réalisation de programmes sociaux ci 
Cducatifs. 11 soccupe aussi de sensihiliser le public du Québec et des Maritimes all  
developpement des pays pauvres. 

Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 
Créé en 1970 par Ia Ioi dii Parlement. Ic CRDI est une sociCté dItat autonume qui a 

pour but dencourager et d'appuyer ins recherches visant i adapter Ia science et Ia 
technique aux hesoins des pays en dCveloppement. II sacquitte de sa mission en 
apportant son aide (financement, conseils, formation) aux chercheurs et aux 
institutions des pays en dCveloppement pour icur permettre dentreprendre des 
travaux sur des sujets qu'ils jugent importants pour leur propre pays. 

Le Centre est finance par one subvention annuelle du Parlement, mais ses 
politiques sont étahlies par on conseil des gouverneurs de composition internal ionale 
reprCsentant le Canada, le Tiers Monde et Ins pays industrialisés. II a son siege a 
Ottawa et des bureaux rCgionaux en Afrique (Dakar, Nairobi) en Asic (Singapour), en 
Amérique latine (Bogota) et all Proche-Orient (Le Caire). 
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rechem-hes pour le diveioppement internotional. 

Avant quune proposition de recherche soit soumise a Fapprobation du Conseil des 
gouverneurs on sassure queue présente un intérèt pratique, queue répund aux 
priorités du pays ou cli' Ia region concernCe et que les travaux envisages auront le plus 
vaste impacte possible. En outre, on demande a linstitution benCficiaire de participer 
au financenient du projet. 

Le role du personnel do CRDI consiste a fournir des conseils pour Ia determination 
des hesoins en matiCre de recherches et Ia mise au point des projets. a apporter Ic 
soutien technique et administralif nCcessaire, a suivre Ic cheminement des travaux et 
a en diffuser les rCsultats le plus largement possible. 

Quatre divisions administrent La plupart des projets finances par Ic Centre: 
Sciences de lagriculture, de l'alimentation et de Ia nutrition; Sciences de Ia sante: 
Sciences de l'inforrnation et Sciences sociales. Le programme de bourses assure des 
subventions deludes supérieures ou de formation a des chercheurs individuels. Le 
service des programmes de cooperation. Ctabli rCcemment, favorise Ia collaboration 
entre les institutions de recherche canadiennes ci celles do Tiers Monde. Un 
programme Clargi daide a La recherche en matière dénergie a etC lance en 1982. 



Defense nationale 

La politique de defense du Canada vise a assurer le maintien de Ia sécurité et de 
l'indépendance du pays. A cette fin, les Forces canadiennes sont liées par des accords 
de sécurité et de defense collectives avec les allies du Canada dans le cadre de 
l'Organisation du TraitC de lAtlantique Nord (OTAN) et avec les Etats-linis en vertu 
de l'accord du Commandement de Ia defense aCrienne de l'AmCrique du Nord 
(NURAO). Elles assument diverses missions de maintien de Ia paix et dobservation 
pour le compte des Nations Unies et veiflent au maintien de l'aptitude du Canada a 
fonctionner a titre d'Etat souverain sur son propre territoire et dans les eaux 
territoriales qui relévent de sa competence. 

Comme Ic principal danger qui menace Ic Canada sur Ic plan militaire est 
l'éventualitC, peu probable ce.pendant. dun conflit nucléaire entre les ltats-Unis et 
1'Union sovietique, Ia politique canadienne s'efforce de prCvenir one Idle situation 
par une activitC qui sexerce surtout en Europe et en AmCrique du Nord. 

La principale contribution du Canada en Europe est le maintien d'un contingent de 
plus de 5.000 militaires dans les forces terrestres et aériennes du Commandement alliC 
en Europe. Ce contingent se compose du Groupe-brigade mécanisé canadien. qui 
compte environ 3,000 hommes, et du Premier Groupe aCrien canadien, qui comprend 
trois escadrons de chasseurs CF-104 et des avions d'appui tactique, ainsi qu'un 
personnel de soutien. 
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Lun des trois groupements terrestres de combat du Canada est charge dappuyer, 
au bosom, les forces de dissuasion do IOTAN en Norvège. Le groupement pout être 
transport( par air ou par mcr. Le Canada maintient aussi deux escadrons do CF-5 en 
vue dun appui rapproché sur Ic flanc nord de lOrAN. Ces appareils, ravitaillés en vol, 
peuvent Atre dépêchés rapidement en cas de crise. La collaboration avec Los forces des 
tats-Unis, en vertu dune nouvolle entento NoRAu signéc en mai 1981 pour tine 

période do cinq ans, est Ic principal instrument do defense en Amériquc du Nord. 
L'apport du Canada consiste en trois escadrons do chasseurs tout temps. unescadron 
d'instruction, dmix rés'aux radar continentaux, des unites do detection optique et Un 
escadron de guerre Clictronique. 

Les forces navales canadiennes ont pour tchc de surveiller et contrOler les 
approches maritimes (los cétes du Canada, haignCes par trois oceans: de fournir des 
navires prCts an combat, en vertu de lengagernent du Canada vis-â-vis do 101AN, et 
do collahorer avec les forces amCricaines a Ia defense du continent. Pour cola, elles 
disposent des élCments opCrationnels suivants: 20destroyers, trois navires dappui, un 
vaisseau auxitiaire des plongCcs et trois sous-marins. 
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Afin d'aider les Nations Unies a faire cesser les hostilités par le maintien de Ia paix 
et I'observation de la trève, le Canada compte environ 220 militaires en service au 
Golan (entre Ia Syrie et Israel), plus de 500 a Chypre, ci tine vingtaine d'officiers 
affectés a lorganisation de surveillance de Ia trève, que dirige les Nations lJnies au 
Moyen-Orient. 

Pour protéger Ia souveraineté du Canada. les Forces armées canadiennes exercent 
deux grandes fonctions. Elles doivent d'ahord prévenir toute atteinte pouvant We 
portée au droit du Canada d'exercer son autorité sur son territoire et ses eaux 
territoriales. Depuis que Ia zone de péche a été établie a 200 mules, Ia surface en eau 
qui reléve de Ia competence du Canada constitue près de Ia moitié de Ia surface 
terrestre du pays, et il a fallu accroItre Ia surveillance et l'inspection des navires de 
pCche et d'autres activitCs civiles, notamment Ia lutte contre Ia pollution. 
Deuxièmement, en cas de troubles civils graves, les forces pourraient ètre appelées a 
Ia rescousse des autoritCs civiles. Aucun groupe des Forces armées nest expressément 
chargé de cette fonction, mais des militaires normalement affectés i d'autres tâches 
peuvent fournir une telle aide. 

Les Forces armCes constituent egalement une source de compCtences et de moyens 
auxquels le pays peut faire appel dans des domaines comme la recherche ci le 
sauvetage, l'aide et le secours en cas de désastre, Ia construction, et Ia cartographic et 
les levés. 

I(V(-S I mcompliNson I tit] (X.r(ii'i (I I:coi dns 	ni,ir ih' In IIF( ite 
Bnrden, 



Facteurs de conversion usuels 
des unites métriques SI en 
unites impériales canadiennes 

Longueur 

1 mm = 0.03937 po 
1 cm = 0.3937 po 
Im = 3.28084pi 
1 km = 0.62137 ml 

Masse (poids) 

Superficie 

1 km 	0.3861 mi' 
I ha = 2.47105 acres 
1 M2 = 0.(XX}247 acre 

Volume et capacité 

I rn 220gal 
1 kg = 	2.204622 lb I rn 35.31466 p' 
1 kg = 	0.0()11023 tonne (courle) 1 m 423.78 pieds planche 
1 kg = 	0.000984 tonne (forte) I dm I  0.423776 pied planche 
1 kg = 32.1507 onces troy 1 m 	= 6,28982 barils 
I g = 	0.0321507 once troy I litre = 	0.219969 gal 
I 	t 1.102311 tonne (courte) I dm 1  = 0.027496 hoisseau 
I 	t 0,9642065 tonne (forte) 1 m 	= 27.4962 hoisseaux 

Masse en unites metriques SI et capacité correspondante en unites 
imperiales canadiennes pour certaine8 grandes cultures: 
13k', soya, pommes de terre, pois..........1 I 	36.74 boisseaux 
Seigle, lin, rnaIs ....................... I t 	39.37 boisseaux 
(oIza, graines de moutarde..............1 t = 44.09 boisseaux 
Urge. sarrasin ........................1 I = 45.93 boisseaux 
Créales mixtes.......................1 t = 48.99 boisseaux 
Avoine ............ . ......... . ....... 1 I = 64.84 boisseaux 
(raines de tournesol ................... I I = 91.86 boisseaux 

'I'emperature 
9/5 (Ic Ia temperature en °C + 32 = temperature en OF 
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