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Avant-propos 

Lédition de 1986 de cet ouvrage sinscrit dans une tradition qui remonte a près de 
soixante ans, et qui consiste a presenter un bilan de l'évolution sociale, eco)nomique et 
culturelle du Canada. Des photos, des tableaux concis, un texte de lecture agreable, 
tout concourt a Ia presentation d'une mine d'informations au sujet de notre pays 

Le Canada s'adresse aux lecteurs, canadiens ou étrangers, qui désirent se renseigner 
sur Ia vie au Canada en général, ou qui recherchent des données plus specifiques sur 
des aspects particuliers de notre société. 

II est impossible de mentionner les noms des nombreuses personnes qui out contribué 
a Ia 51e edition de ce recueil, mais je Liens a exprimer ma reconnaissance a toutes 
celles qui, a Statistique Canada ou dans d'autres ministères et organismes publics, ont 
participé de quelque manière a sa réalisation. 

Le statisticien en chef du Canada, 
Yvan P. Fellegi 
Ottawa 	 Juin 1986 



Le Canada est préparé et réalisé par Ia Division des communications, Statistique Canada. 

Directeur: Tim Davis 

Chef, Recueils stat istiques: Victoria Crompton 

Rédactrice anglaise/conceptrice: Margaret Smith 
Rédactrice française: Alice Guay 
Rédacteur économique: André St-Jacques 

Couverture/montage des photos: Roberto Guido 
Preparation des graphiques: Roger Gervais 

Traduction: Manon LeBlanc-Haight, Bureau des traductions 

Production: Margo Cantin, Anita Bédard, 
Audrey Miles, Patricia Harris, 
Cheryl Van Bastelaar et Suzanne Beauchamp 

Articles spéciaux: 

J. Lewis Robinson, Université de Ia Colombie-Britannique: Le territoire 
Christopher Armstrong, Université York: Histoire 
V. Bruce Matthews, Université Acadia: Religion 



Table des matières 

I.'environnement .... ........ ... I 	L'économle .................. 127 

Le territoire ...................1 
Le climat .................... 11 

Le peuple et son heritage .......17 

Histoire ....................... 17 
Population 	.................... 29 
La mosaIque ethnique 	.......... 35 
Education ..................... 53 
Arts et 	culture ................. 62 
Loisirs 	........................ 77 
Communications 	............... 89 
Sante et bien-être 	.............. 97 
I.e gouvernement et le système 

juridique 	.................... 108 
Eelations exterteures et 

L'économie canadienne dans 
les années 	1980 .............. 127 

Le monde du travail ............ 137 
Les secteurs de services ......... 147 
Secteurs producteurs de hiens.... 183 
Relations économiques 

extérleures 	.................. 228 

Facteurs de conversion usuels 
des unites métriques SI en 
unites Impériales canadlennes.. 237 

Provenance des photographies . . 239 

Index 	. 	 244 



) 	.4 

I  

f 

iL Ic !. 



L'environnement 

Le territoire 
Af in de rnieux comprendre les sirnilitudes et les differences que preente sa vaste 

superficie, on peut décomposer le Canada en unites plus petites. Le pn'sent article le 
divise en six regions. Celles-ci, généralement bien connues des Canadiens, ofirent donc 
l'avantage d'être familières aux populations locales, autant qu'identifiées sur le plan natio-
nal. Les critères servant a delimiter ces regions varient: certains relèvent de Ia géomor-
phologie, tandis que d'autres sont de nature politique. Voici un résumé des caractéristiques 
et definitions de ces six regions canadiennes. 

Les provinces de I'AtIantique constituent surtout une region politique englobant 
les provinces Maritimes et lile de Terre-Neuve. Statistiquement parlant, elks sont cunnues 
au Canada pour Ia laiblesse de leurs revenus et Ia mollesse de leur activité économique. 
La fragmentation de léconomie et l'éparpiHement de Ia population comptent parmi les 
caractères géographiques distinctifs de cette region. 

Plusieurs traits physiques distinguent les provinces de l'Atlantique du reste du Canada. 
La faible altitude des monts et collines de cette region, ainsi que l'anlractuosité et Ia den- 

4'- Lac Louise, parc national de Banif (Aib). 



LE CANADA, 1986 

telure de ses côtes Iui donnent un aspect géologique autre que celui des Basses terres 
du Saint-Laurent. Dans te passé, Ia configuration de Ia côte orientate a disperse Ia popu-
lation en petites grappes. Les professions axées sur les ressources naturelles revêtent 
plus dimportance dans Ia region de t'Atlantique que dans le sud de I'Ontario et du Québec; 
l'exploitation des ressources de I'Est a engendré de multiples villes a industrie unique 
dispersées te tong des côtes. La region compte peu de centres fortement peuplés. Bien 
qu'individuellement les fermes, villages ou villes de l'Est s'assimilent par leur structure 
et leur fonction aux autres Iieux habités du Canada, teur repartition en petites zones, 
bandes et agglomerations espacées confère a Ia region un aspect different sous I'angle 
de Ia géographie économique et humaine. 

Les schémas de distribution des peuplements et de leurs activités ne sont statiques 
dans aucune region; us évoluent avec le temps. La géographie de l'agriculture et de Ia 
pêche dans les provinces de I'Atlantique illustre ce phénomène. Synonyme de pauvreté 
rurale, Ia plupart des anciennes fermes familiales ou exploitées a temps partiel en sols 
peu productifs, sur des pentes raides et loin des routes principales ont été abandonnées; 

Seal Cove, lie Grand-Manon (N-B.). 
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les fermes commerciales d'aujourdhui se situent beaucoup plus près des voles améliorées 
d'accès aux grandes villes. 

Les activités de pêche passent aussi d'un état de dispersion a un état de concentration. 
A Terre-Neuve surtout, et dans une moindre mesure en Nouvelle-Ecosse, les petits ports 
ou villages de pecheurs éIoignés s'éparpillaient te long du littoral, dans des bales abritées, 
près des caps, ou sur des lies. Aujourdhui, les pêcheurs se concentrent (tans de grandes 
villes établies près des usines de transformation et de congelation du poisson, oü its béné-
ficient de plus nombreux services sanitaires, éducatifs et sociaux. Part ois, cependant, 
cette tendance géographique a remplacé Ia pauvreté rurale et Ia faiblesse du revenu 
typiques des petits centres de pêche par un chômage urbain accru. 

Les Basses terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent sont bornées au riord par 
l'escarpement, très visible dans le paysage. de Ia formation géologique dite Bouclier 
canadien. Cet escarpement constitue une demarcation entre les Basses ten es, intensdment 
agricoles et urbaines, et le Bouclier, peu peuplé et couvert de foréts. C'est dans les Basses 
terres que Ia densité de l'industrie, du commerce et de Ia population est Ia plus forte 
au Canada. II existe entre leurs parties francophones et anglophones des differences 
culturelles qui appellent une division en au moms deux sous-régions, scion des critères 
d'ordre humain. 
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La petite étendue de Basses terres qui occupe le sud de l'Ontario et du Québec renferme 
plus de Ia moitié de Ia population du Canada et produit les trois quarts environ de Ia 
valeur des biens manufactures. Cette region densément peuplée de lEst canadien compte 
plus de grandes villes d'au-delà de 100,000 habitants que tout autre secteur de méme 
dimension du pays. Ses excellentes terres arables contribuent a nourrir les deux plus 
grandes agglomerations du Canada, soit Montréal et Toronto. Cette region, qui est le 'cur' 
du pays, est caractérisée par de fortes concentrations d'activités urbaines, industrielles 
et agricoles. Au XIXC  siècle, Ia region des Basses terres offrait une heureuse combinai-
son de multiples éléments naturels en un lieu géographique ladle d'accès; elle présentait 
un environnement attrayant pour les personnes en quête de sols arables. et  Ia plus vaste 
superficie de terres plates au chaud climat estival qu'on trouve au Canada. Les colons 
venant de I'est pouvaient y accéder par le Saint-Laurent. 

Certains des contrastes internes de Ia region résultent des differences culturelles entre 
ses peuplements canadiens-français et ses peuplements d'origine britannique. Unique au 
Canada, le paysage rural du sud québécois, avec ses fermes longues et étroites, souvent 
entourées de vieilles clotures de perches, se distingue riettement des exploitations agricoles 
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rectangutaires, aux habitations dispersées, du sud ontarien. Les villages ruiaux de l'Ontario, 
avec leurs petits centres commerciaux compacts et leurs rues qui se croisent a angle droit, 
font contraste avec les villages linéaires du Quebec, oà souvent les sections résidentielles 
et commerciales sentremêlent. 

A une agriculture prospère, intensive, s'est ajouté un réseau serré de centres urbains. 
Dans le domaine de l'industrie, des transports, des services et des loisirs, les activités 
des 12 millions et plus d'habitants des Basses terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
sont en étroite correlation les unes avec les autres. 

Le Bouciler canadien est une autre region géomorphologique, dCfinie en fonction 
de sa base rocheuse précambrienne. Les roches primitives et dénudée', les forêts et les 
lacs qui Ia caractérisent lui donnent un aspect fort different des Basses terres. Vu son 
énorme superficie, cette region présente une diversité de milieux, qui nexciut ct'pendant 
pas de vastes zones de ressemblance. La partie sud du Bouclier est connue pour lampleur 
de ses ressources naturelles, fonctionnellement liées a Ia region qui c('nstitue le cceur* 
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de Ia nation. Sa partie nord-ouest présente en surface un environnement physique different 
qui fait l'objet d'une utilisation différente par I'homme, et qui s'intègre aux Territoires 
du Nord-Ouest. 

Lénorme Bouclier canadien occupe a peu près Ia moitié de Ia terre ferme du Canada. 
Parsemé de forêts, de lacs et de rochers, le Bouctier ne compte qu'une faible population, 
surtout urbaine. Sa partie méridionale possède une économie basée sur les ressources 
naturelles; ses produits - minerals, bois, hydroélectricité - sont exportés hors de ses 
limites ou a l'extérieur du Canada. De nombreuses matières premieres passent du Bouclier 
aux Basses terres pour y être traitées ou consommées; inversement, nombre de vacanciers 
et amateurs de plein air vont séjourner dans le Bouclier. 

Les Plaines intérieures sont puissamment bornées a I'ouest par le haut massif des 
Rocheuses, mais du côté est Ia lisière du Bouclier se dissimule en rnaints endroits sous 
des dépôts 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 caracté-
rise par les grandes fermes céréalières des zones méridionales. Seule une faible partie 
des plaines est couverte d'herbages naturels, contrairement a Ia conviction populaire. 
Même si dans leur ensemble les provinces des Prairies peuvent être envisagées comme 

Cultures près de Qu Appelle (Sask.). 
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region politique, lea sections du Bouclier dans te nord du Manitoba et de Ia Saskatchewan 
different beaucoup des plaines par leurs caractéristiques environnementales, économiques 
et humaines. 

Les mots iplat, prairie, blé et pétrole* pourraient très bieri caractériset I'environnement 
et les ressources des Plaines intérieures du Canada. Toutelois, bien quils décrivent avec 
exactitude certains aspects importants du milieu naturel et de l'économie des Plaines, 
us n'en indiquent aucunement Is varlété. Certes celles-ci présentent de vastes secteurs 
trés plats, mais elles comportent également des zones de relief formées de collines, d'escar-
pements, de vallées encaissées et même de montagries peu élevées; bien quautrefois 
des pâturages naturels de niveaux variables couvraient les plaines méridionales avant 
que l'agriculture n'y fasse son apparition, aujourd'hui plus de Ia moitié du secteur est 
boise; après Ia subdivision des terres, le blé est devenu Ia principale c6ra1e d'exportation, 
mais d'autres grains ont aussi été cultivés et plusieurs cultures nouvellt's occupent main-
tenant d'amples superficies; par ailleurs, si le pétrole a été un lacteur primordial de diver-
sification de l'économie des Plaines après 1947, dautres combustibles et minéraux ont 
pris de l'importance dans certaines zones. 

L'une des caractéristiques geographiques des Flames intérieures résich dana Ia régularité 
géométrique de l'espacement des villes et villages. La taille et Ia forn tion de ces agglo-
mérations dependent du nombre d'agriculteurs des alentours qui ont besoin de certains 
biens et services d'origine urbaine. Dautres articles et services spécialisés, mais moms 
souvent en demande, sont généralement disponibles dans les grandes villes, o6 Ia 
population locale aussi bien que Ia clientele dun plus grand entourage rural peuvent 
Se les procurer. 

La Cordillère est une region montagneuse qui coincide étroitement, mais non 
parfaitement, avec les limites politiques de Ia Colombie-Britannique et du Yukon. Les 
terres plates du nord-est de Ia Colombie-Britarinique font partie des Flames intérieures 
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et different fortement du reste de Ia province. Les vifs contrastes que présentent l'envi-
ronnement et les densités de population a l'intérieur de zones restreintes marquent Ia 
géographie de Ia Cordillère. 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 échelle. 

Des contrastes marques a l'intérieur de zones restreintes caractérisent le paysage de 
cette region montagneuse a peuplement urbain, oü l'agriculture est totalement absente 
ou confinée a certaines vallées ou plaines d'inondation étroites. Cette population urbaine 
est aux trois quarts concentrée en une petite superficie dans l'angle sud-ouest de Ia 
Colombie-Britannique. Les localités du reste de Ia Cordillère vivent principalement de 
I'exploitation d'une ressource naturelle. Cette économie basée sur les ressources du milieu 
ressemble a celle du Bouclier canadien et des provinces de I'Atlantique. 

L'unique autre partie du Canada qui présente un relief de montagnes aussi spectaculaire 
sont les lies Baff in et Ellesmere dans le nord-est de l'Arctique. Même si, vue de près, 
Ia Cordillère semble une masse confuse de pics et, vue des airs, paralt s'allonger a l'infini, 
elle présente, a echelon local, des aspects particuliers qui permettent de Ia décomposer 
en unites géologiques sous-régionales. Les montagnes Rocheuses, par exemple, forment 
une chalne bien déterminée qui, du Montana, court le long dune partie de Ia ligne de 
demarcation entre l'Alberta et Ia Colombie-Britannique jusqu'à l'immense plaine de Ia 
rivière Liard dans le nord-est de Ia Colombie-Britannique. La limite occidentale naturelle 
des Rocheuses, soit Ia Tranchée, une des vallées ininterrompues les plus longues du monde, 
part du Montana pour aboutir au cours supérieur de Ia Liard dans le Yukon. 

cur (a rj ,,"r ,  Thripon w, (u(ufl?hi.Or/t,fl!?l/!le 
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La géographie de lexploitation forestière indique qu'initialement Ia foresterie a atteint 
son maximum d'intensité dans le sud-ouest et que l'industrie de Ia transformation du bois 
s'y trouve encore concentrée. Après 1950. l'accroissement de Ia demandc mondiale, joint a l'amélioration des liaisons ferroviaires et routières avec les reserves a peine entamées 
de l'intérieur, a favorisé l'expansion de labattage vers larrière-pays. 

Lindustrie de Ia péche sur Ia côte ouest se présente selon des schémas de repartition 
diftérents de ceux de Ia cOLe est. Elle s'est adaptée aux murs et aux migrations des 
cinq principales espèces de saumon. Des le debut du present siècle, des conserveries 
se sont établies a proximité de l'embouchure de Ia plupart des rivières tout au long de 
Ia cOLe, mais surtout près du Fraser et de Ia Skeena, dont les bassins Iiydrographiques 
assuraient en general de meilleures prises. Peu a peu Ia technologie halicutique sest amé-
Iiorée, si bien que des bateaux plus gros, plus rapides et mieux équipés ont Pu exploiter 
des zones plus étendues loin des embouchures; le besoin de petites consei veries dispersées 
a donc diminué, et l'industrie de La transformation du Poisson s'est concentrée près des 
deux cours d'eau majeurs de Ia côte, sous Ia forme de grosses usines de traitement. 
Labsence de villages de péche côtiers contraste avec leur multiplicité daris lEst canadien. 

Durant plus d'un siècle d'exploitation minière, Ia repartition géographique de Findustrie 
extractive est demeurée constante. Au debut du siècle actuel, le sud-est de Ia Colombie-
Britannique était l'un des plus importants districts miniers du Canada, Landis que le reste 
de La province luttait pour se doter dune économie viable. Cette region demeure le prin-
cipal secteur minier de Ia Cordillère, articulé sur les vastes usines de fonte et dalfinage 
de Trail capables de traiter divers minerais. Bien que Ia minéralisation suit apparemment 
très répandue dans tout le Yukon, les rares mines actives de ce territoire sont dispersées 
dans sa partie sud. En raison du nombre encore très limité, jusqu'à ces derniers temps, 
des axes intérieurs de liaison, Ia mise en valeur des gisements du Yukon Se heurte au 
coüt élevé du transport vers les marches externes. 
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Les Territoires dii Nord-Ouest sont délimités politiquement, et l'on n'y retrouve 
pas l'unhlormité de certains critères physiques et économiques utilisés pour décrire d'autres 
regions du Canada. Cette region est caractérisée par Ia diversité de ses milleux naturels, 
I'inexploitation quasi totale de ses ressources, I'éparpillernent de sa population et un type 
de gouvernement particulier. La rareté des travaux de mise en valeur y est attribuable, 
sur le plan interne, a Ia pauvreté de l'environnement, et, sur le plan externe, aux problèmes 
de distance et d'accessibilité. Les Territoires peuvent se diviser en deux sous-régions: 
Ia vallée subarctique du Mackenzie a I'ouest, et Ia zone arctique que forment les lies et 
Ia terre ferme du centre-nord. 

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

Les Territoires sont I'unique region du Canada oà Ia faune constitue un élément majeur 
de léconomie locale. Le gibier revêt encore de I'importance pour certains Indiens de 
Ia vallée du Mackenzie, tandis que pour de nombreux Inuit Ia mer demeure une source 
primordiale de nourriture. Pour les deux groupes, toutelois, Ia chair animale représente 
un pourcentage décroissant de leur alimentation. 

Les ressources minérales permettent d'espérer que certaines parties des Territoires 
compteront un jour pour beaucoup dans l'économie canadienne. L'exploitation des res-
sources minérales de I'Arctique Se heurte aux difficultés du transport dans des eaux prises 
par les glaces de neul a 12 mois par an. 

Comme en d'autres regions peu peuplées du Canada, I'environnement naturel intact, 
ou le paysage, peut attirer des visiteurs pour de courts séjours. Au demeurant, lindéfi-
nissable mattrait du Nord et Ia possibilité d'observer une nature exceptionnelle et une 
population différente, les Inuit, sont peut-étre I'un des éléments les plus précieux des 
ressources exploitables de l'Arctique. 

%Ni 	I (tngst('ne pres dr In I,niite ,'iItr Is 7,i r I,nr,s ,/i, \y (f-( )j,.s( cr It } uk, ii 
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Le climat 
Le climat représente a Ia fois une ressource et un risque. En tant que resource, ii lournit 

Ia chaleur et I'humidité indispensables a Ia vie; ii constitue Ia base de Iagriculture, fournit 
aux nageurs des lacs chauds, aux skieurs de Ia neige, et donne aux courants marins leur 
impulsion. Sécheresses, inondations et ouragans sont au nombre des dangers qu'iI présente; 
ceux-ci détruisent Ia vie. endommagent Ia propriété et incommodent l'hounme, en provo-
quant souvent l'interruption de Factivité &onomique normale d'une colletivité. Les varia-
tions climatiques peuvent modifier radicalement I'économie d'une region en bouleversant 
les écosystèmes sur tesquels repose son mode de vie. 

La chaleur, le froid. Ia pluie, Ia neige et le vent du climat canadien sont des ressources 
exploitables. Depuis un siècle. Ia definition de Ia nature des ressources climatiques fait 
Fobjet d'un effort majeur dans Ia planification de I'emploi des terres (en particulier pour 
l'agriculture), l'approvisionnement en eau et I'élaboration de systèmes de drainage et d'irri-
gation. A mesure que les ressources natureHes s'épuisent, on tend vers line productivité 
optimale en exploitant a plein I'énergie climatique et les sources de lumièae et d'humidité. 

Les ressources renouvelables forment I'assise d'une grande part de I'industrie canadienne; 
elles satisfont aux besoins essentiels de Ia vie tels que le boire, le manter et le gIte, et 
ligurent pour environ Ia moitié des recettes a Fexportation. Ces ressources dependent 
avant tout du climat. L'aménagement et I'utilisation des ressources doivent donc se fonder 
sur des connaissances climatologiques et le recours aux previsions métrorologiques en 
vue d'une productivité optimale. 
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L'extraction et l'utilisation d'autres ressources dependent largement aussi du climat. 
Par exemple, le pétrole et le gaz servent entre autres a protéger contre le froid, Ia neige 
et Ia chaleur. Dans l'Arctique, les champs de glace et les conditions atmosphériques y 
déterminent l'économie du développement. line grande partie de l'énergie industrielle 
provient des ressources hydrauliques, qul dependent du climat, et l'eau est abondamment 
utilisée dans le traitement des rnatières premieres - par exemple, ii faut jusqu'à 22 m 3  
(metres cubes) d'eau pour raffiner un metre cube de pétrole et 3 000 m 3  pour produire 
une tonne (métrique) de caoutchouc synthétique. 

Par ailleurs, les effets de I'industrialisation et de l'urbanisation sur l'atmosphère 
restreignent certains types d'entreprises économiques. II faut donc que l'activité économique 
s'inspire d'une judicieuse comprehension de I'environnement, de I'intluence que I'homme 
exerce sur son milieu naturel et de l'aptitude de l'atmosphère a disperser sans danger 
les effluents industriels. Aussi est-il indispensable de bien saisir liriteraction entre les 
conditions atmosphériques, l'écologie et l'économie. 

Les brutalités climatiques ne soublient pas lacilement, a cause de leur effet sur Ia société 
et de l'importance que leur accorde Ia presse. Comme Ia plupart des pays des zones tern-
pérée et polaire, le Canada connait un climat variable qui, au tout debut de Ia colonisation, 
a provoqué des situations de crise. Des pertes économiques ont été causées directement 
par de fortes perturbations atmosphériques survenues au Canada, et certains de ces grands 
désastres ont marqué ihistoire du pays. 

L'agriculture et lexploitation forestière comptent parmi les activités très sensibles au 
dlirnat. II faut donc recourir dans leur cas aux previsions météorologiques et a d'autres 
données pour combattre les principaux dangers: sécheresse, gel, grêle, pluies excessi-
yes, inondations, vent, neige, destructions par l'hiver, et maladies, épidémies et infesta-
tions dinsectes associées au clirnat. Les pertes provoquées par les incendies de forêt se 
chiffrent en moyenne aux alentours de $23 millions par an, et elles ont même déjà atteint 
$184 millions. 

Les précipitations sont Ia principale source d'approvisionnement en eaux de surface, 
et l'évaporation le principal consommateur. La planiuication, les opinions publiques et 
politiques et les decisions économiques relatives a Ia viabilité d'un système hydrologique 
sont souvent Iiées a Ia climatologie. L'ampleur et Ia fiabilité des reserves sont déterminées 
d'après les caractéristiques des pluies et des chutes de neige. Les crues types, lirrigation, 
Ia demande urbaine, Ia capacité des égouts et Ia taille des canalisations sont fonction 
du climat, et l'exploitation de systèmes de régularisation assurant Ia maItrise des inonda-
tions et Ia conservation de l'eau en période de sécheresse souvent, depend beaucoup 
des previsions. 

La mise en valeur des ressources canadiennes pose de sérieux probtèmes écologiques 
oC Ia climatologie doit jouer un role de premier plan. Par exemple, des emissions d'anhy-
dride sulfureux provenant des raflineries de sables bitumineux de l'Alberta pourraient 
détruire Ia vegetation sur de vastes étendues s'il ne s'exerçait pas de contrOle adéquat; 
l'aptitude de Iatmosphère a disperser ce contaminant est donc dune importance pri-
mordiale. La protection contre les risques naturels est un important tacteur a considérer 
dans Ie forage en mer, l'arnénagement de pipelines, Ic transport de l'énergie électrique 
et l'exploitation des centrales nucléaires. 

II est esseritiel d'évaluer les effets, délibérds ou involontaires, de lactivité de I'homme 
sur lenvironnement afin den éliminer les aspects indésirables. Les planificateurs doi-
vent pour cela considérer les effets secondaires de leurs propositions sur des périodes 
courte, moyenne et longue, et envisager des solutions de remplacernent dont lune consiste 
a renoncer au projet. line d&ision est finalement prise, soit dabandonner Ic programme, 
soit d'approuver Ia formule de rechange Ia plus acceptable dans sa forme initiale ou 
modiIiée. Un programme de surveillance est égalernent établi pour assurer le respect 
des conditions souhaitées. 
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Environnement 
Atm d'assurer a tous ks Canadiens un environnement de qualité, Environiiement Canada 

sest Fixé les objectifs suivants: protéger Ia sante et les biens de l'homme contre les subs-
tances nocives et les changements ecologiques, naturels ou artificiels; en ourager Ia con-
servation et l'utilisation judicieuse des ressources renouvelables, afin d'assurer le maintien 
des avantages socio-économiques; inculquer le sens du partage de Ia responsabilité vis-à-vis 
de l'environnement, par le développement de Ia société en harmonie avec son milieu; 
et aider a sauvegarder le patrimoine canadien en protégeant les sites taractéristiques 
de l'héritage naturel et culturel du Canada, et en favorisant au sein de Ia population une 
comprehension, une appreciation et une jouissance de cet heritage qui en assurera Ia 
preservation pour les générations futures. 

Lenvironnement et ses ressources relévent a Ia lois des administrations fédérale et 
provinciales, chaque niveau ayant competence sur des aspects diftérents. Les provinces 
exercent directement leur autorité pour Ia majorité des questions relatives a t'environ-
nement et aux ressources a l'intérieur de leurs limites. Ladministration fédérale, pour 
sa part, s'occupe des secteurs qui relèvent clairement de sa competence, comme les ter-
ritoires et les parcs nationaux, et des domaines oü les provinces ne possèdeiit ni les moyens 
ni les ressources financières suffisantes pour agir de façon indépendante, comme les 
services météorologiques. 

Le ministère s'occupe également de questions internationales de façon a protéger d'une 
part lenvironnement et les ressources renouvelables du Canada, et a coi,tribuer dautre 
part a Ia solution des problémes internationaux tels que les pluies acides, les contami-
nants universels, les changements climatiques, le transport des polluants itmosphériques 
sur longue distance et le développement dans les pays do Tiers Monde. 
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Le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement vise a determiner 
les incidences environnementales éventuelles et les repercussions sociales connexes de 
tous les projets envisages par le gouvernement fédéral ou auxquels celui-ci participe. 
C'est l'une des premieres étapes de Ia planification, qui a lieu avant que des decisions 
irrévocables soient prises. Le processus s'applique a tous les ministères, conseils, com-
missions ou organismes fédéraux, et a tout organe de reglementation cm société de Ia 
Couronne pour autant que Ia loi le permette. 

Recherche environnementale 
Le Service de Ia conservation de I'environnement (scE) s'occupe de l'aménagement 

et de Ia valorisation des ressources renouvelables du Canada que constituent I'eau, les 
terres et Ia faune et leurs écosystèmes, et cherche a promouvoir le maintien d'une utilisa-
tion judicieuse. II se compose de trois directions gériérales décentralisées (Eaux intérieu-
res, Terres, et Faune), qui sont responsables des efforts déployés par le Service dans chaque 
domaine. Le SCE intervient largement dans Ia recherche et Ia surveillance des substances 
toxiques et des pluies acides. 

Le Service canadien de Ia faune (scF) administre des programmes pour Ia gestion et 
Ia protection des oiseaux migrateurs et de leurs habitats au Canada et a l'étranger. Ii con-
trôle et réglemente Ia chasse aux oiseaux aquatiques en sol canadien et veille a Ia con-
servation des populations d'oiseaux non considérés comme gibier tels les oiseaux de 
mer, les oiseaux de rivage et les oiseaux chanteurs. Pour protéger l'habitat des oiseaux 
migrateurs, plus de 40 reserves nationales de laune et 82 sanctuaires doiseaux migrateurs 
ont été créés dans tout le Canada. Le SCF eflectue également des recherches sur d'autres 
formes de vie sauvage d'intérêt national, il assure Ia protection des habitats menaces, 
et il soutient les provinces et les territoires dans leurs efforts de conservation de Ia faune. 

La Direction générale des eaux intérieures (DGEI) effectue des recherches sur les eaux 
en vue de lournir des données détaillées précises et actuelles permettant de promouvoir 
Ia gestion judicieuse de cette ressource renouvelable a I'avantage de tous les Canadiens 
sur le plan économique. 

Un système de contrôle de Ia qualité des eaux existe au Canada depuis 1909. Des 
données sur le niveau et l'écoulement des eaux sont recueillies a quelque 3,500 endroits 
dans tout le Canada aux termes d'ententes a frais partagés avec toutes les provinces et 
les Territoires du Nord-Ouest. On élabore actuellement un réseau intégré de contrôle de 
Ia qualité des eaux qui permettra d'obtenir des données chimiques et microbiologiques 
completes sur les reserves d'eau dans tout le Canada. Des recherches sont effectuées en 
vue daméliorer l'efficience et I'efficacité de ces systèmes. Les recherches et les analyses 
portant sur les données recueillies concernant Ia quantité et Ia qualité des eaux influen-
cent les decisions qui entrainent des dépenses de milliards de dollars a tous les echelons 
de l'administration publique et dans I'industrie pour le traitement des eaux usées et des 
eaux potables, les services sanitaires, le tourisme et les loisirs, les pêches, I'énergie hydroé-
lectrique, I'agriculture et les usages industriels. 

La Direction générale des terres (DGT) cherche a promouvoir l'utilisation et Ia gestion 
écologiquement judicieuses des ressources en terres du Canada, conformément aux 
attributions fédérales et aux objectifs nationaux. Elle s'intéresse aux aspects sociaux, éco-
nomiques et biophysiques de l'environnement, ainsi qu'aux valeurs et aux perspectives 
différentes concernant I'utilisation et Ia gestion judicieuses des terres. 

Le Service de I'environnement atmosphérique (SEA) s'occupe surtout de météorologie, 
Ia science des phénomènes atmosphériques. II fournit des services nationaux de météo-
rologie et de climatologie a l'intention des administrations publiques, de Ia population 
et d'utilisateurs particuliers, ainsi que des previsions glaciologiques a l'appui de Ia naviga-
tion dans les eaux intérieures et côtières du Canada et dans I'archipel Arctique. Ii effec-
tue également des recherches sur Ia météorologie et le climat, sur les effets des polluants 



i 	tf 1//f/i. 	1I'I/100/ 

,,r I,' Sert we cunidien di' hi fai, it' pour r.'cut'ull,r du's 
,,torrnaf ions sur les mouvements migratoeres et so, Ca 

des espkes. 

atmosphériques et sur Ia conception des instruments. II compte 68 bureaux météorologiques 
et de nombreux postes de rnoindre envergure a travers le Canada. 

Le Service de Ia protection de I'envfronnement (s'E) cherche a i6aliser une qualité 
de l'environnement oi Faction de Ihomme ne constitue pas une menace pour I'environ-
nement et ses éléments constituants, et n'engendre pas des conditions environnementales 
préjudiciables a Ia sante de I'homme et a l'utilisation constante des ressources naturelles. 
On procède d'abord a l'évaluation des tendances concernant Ia qualité de lenvironnement, 
et on determine l'ampleur relative des dangers, effectifs ou éventuels, d4coulant de diverses 
activités humaines telles que l'exploration pétrolière au large des côtes, et Ia production 
et consommation de biens. 

Pour toutes Ies questions touchant Ia protection de I'environnem'nt, le SPE constitue 
le point de contact principal avec les autres ministéres fédéraux, lindustrie, les administra-
tions et organismes internationaux, provinciaux et rnurlicipaux, et Ia p(rpulation en général. 

Recherche sur le Nord 

Le Canada a reconnu ii y a longtemps déjà Ia contribution de Ia recher'i he au développement 
socio-économique du Nord. De plus, cette region présente des caractéristiques uniques 
qui sont dun intérét particulier pour les milieux scientifiques. 

Le ministére des At laires indiennes et du Nord a conçu diverses mesures a long terme 
pour encourager et soutenir Ia recherche sur le Nord. II subventioniie notarnment Ia for-
mation d'étudiants du deuxième cycle. Le Centre de ressources scientifiques de I'Ouest 
de l'Arctique a Inuvik et celui de lEst de l'Arctique a Igloolik accuellient des scientifiques 
des administrations publiques, des universités et de lindustrie. En oiitre, des programmes 
importants de recherche appliquée axée sur Ia solution des problèriies ont été organisés, 
entre autres: le programme de recherche sur l'utilisation des terre de l'Artique; Ie pro-
gramme socio-environnemental; les etudes du milieu mann de lEst de l'Arctique; le 
programme concernant les pipelines du Nord; le projet de Ia mer de Beaufort; les etudes 
sur les déversements d'hydrocarhures; les etudes sur l'Climination des déchets; et les etudes 
soci(u-econoni iq ucs rCgicunales. 
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Le peuple et son heritage 

Histoire 
Deux facteurs ont façonné Ihistoire du Canada: lincessant débat sur Ia forme a donner 

aux relations entre francophones et anglophones, et l'évolution des liens du Canada avec 
Ia Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Des Ia fin du XVIIIe siècle if se produit des désac-
cords sur le degré de reconnaissance devant We accordé par nos institutions aux Iranco-
phones, dans un effort visant a promouvoir et a maintenir leur existence. A mesure que 
le pays, jadis formé d'un groupe de colonies entièrement dépendantus de Ia Grande-
Bretagne, évolue dans le sens d'une nation distincte, on se préoccupe beaucoup des liens 
qui Se forgent avec les Etats-Unis, nation beaucoup plus puissante. Dans les moments 
de crise de Ihistoire du Canada, par exemple les années 1830, le debut de Ia Confédération 
et Ia Premiere Guerre mondiale, ces problèmes se compénètrent, les Cvénemeiits de Ia 
scene internationale influant sur les rapports entre les deux grands groupes linguistiques. 

Les Européens soot a Ia recherche de produits naturels, de poissons et, plus Lard. de 
fourrures, et c'est ainsi qu'en 1608 des marchands Irançais fondent a Québec le premier 
établissement permanent. Des Ies années 1670, des explorateurs Irançais poussent leurs 
expeditions vers l'ouest jusqu'au Mississippi. 

Une rivalité pour Ia domination du territoire canadien s'amorce lorsque les Anglais, 
s'introduisant dans Ia bale d'I-Iudson, y implantent en 1670 Ia compagnie a charte du 

Festivités a Ottawa (Ont.). 
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même nom. Ainsi débutent des décennies de lutte entre les Français, désireux de prendre 
de I'expansion a I'ouest et au nord, et les Anglais, qui s'efforcent de monopoliser le com-
merce dans le vaste bassin de Ia baie. Les Anglais établis dans le sud et I'est exercent 
également une pression sur Ia Nouvelie-France. L'Acadie, sur Ia côte de i'Atlantique, 
devient une zone d'af[rontement entre les deux empires, de sorte que Ia NouveHe-France 
se trouve entraInée dans une série a peu près ininterrompue de guerres contre les Anglais 
aux XVIIe  et XVIIIe siècles. Les Indiens, eux, se partagent entre les deux camps. 

Dans cette opposition, Ia Nouvelle-France semble perdue. En 1663, le contrôle de La 
colonie passe des mains des marchands privés a Ia couronne de France. Pas PIUS de 10,000 
immigrants viennent sétablir en Nouvelle-France pendant toute Ia durée de son histoire, 
et pourtant en 1760 Ia population se chiffre a environ 60,000 habitants. 

Cest Ia puissance de Ia marine britannique qui coupe les liens ténus qui unissaient Ia 
colonie a Ia mere patrie. En 1759, l'importante forteresse de Québec tombe lors de Ia 
bataille des Plaines dAbraham, tandis que le reste des forces françaises capitule a Montréal 
un an plus tard. Les nouveaux maItres se trouvent alors confrontés a un probléme difficile, 
celui de gouverner une population dEuropéens qui different deux par Ia langue et par 
Ia religion. En Angteterre, les catholiques sont privés de certains droits civils, et pour 
quit en soit de même au Canada it faudra confier le gouvernement de Ia colonie exclu-
sivement A des fonctionnaires impériaux et a un petit nombre dimmigrants des lies 
Britanniques. Finalement, le gouverneur Sir Guy Carleton coriclut qu'ii taut conceder des 
droits civils et religieux aux francophones, dont La population a rapidement augmenté 
par l'accroissement naturel, doublant avec chaque génération. LActe de Québec de 1774 
confère done un statut juridique a lEglise catholique, au régime seigneurial et au droit 
civil français. 

L'Anse vax Meadows (F-N.), établissement scandinave qui remonteroit vax environs de lan 1000 avant i-C. 
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Quand les 13 colonies de I'Amérique du Nord déclenchent Ia revolution contre l'Angleterre 
au milieu des années 1770, on s'attend que le Québec y prenne part, inais Ia population 
du Québec ne se rallie ni a Ia revolution ni a Ia cause britannique, coinme le souhaitent 
ses chefs religieux et seigneuriaux. Une fois Ia paix rétablie, en 1783, Ir Canada demeure 
rattaché a lAngleterre, mais Ia revolution américaine aura sur lui un elfet marquant. Des 
milliers de toyalistes Se déplacent vers le nord. Plus de 30.000 entrern dans les colonies 
de l'Atlantique, qui ne comptent alors que quelques milliers de gens pratiquant Ia péche 
et l'agriculture. Par suite de cet aiflux, une nouvelle colonie, le Nouvrau-Brunswick, est 
créée a même une partie du territoire de Ia Nouvelle-Ecosse pour accueillir les loyalistes 
en 1784. Un autre contingent de 7,000 réfugiés se dirige vers Montréal. pour aller s'établir 
sur Ia rive nord du Saint-Laurent et du lac Ontario. 

Ces Américains sont habitués a des institutions representatives. l.a Nouvelle-Ecosse 
possède une assemblée élue depuis 1758, mais ii n'en existe pas encore au Québec. De 
plus, les loyalistes sirritent du régime seigneurial et du droit civil français, si bien qu'en 
1791 l'Angleterre decide de créer deux colonies, le Haut et le Bas-Canad.i. Les deux Canadas 
vont bénéficier d'assemblées législatives, mais les institutions retenues du régime trançais 
ne subsistent que dans Ia basse province. En outre, de crainte que Ia revolution ne se 
répande, les gouverneurs britanniques conservent de vastes pouvoirs sur leurs colonies. 

Après des années de friction, La guerre éclate entre lAngleterre et les Etats-Unis en 
1812. Un petit détachement de réguliers britanniques, aides d'Indiens, parviennent a 
contenir les Américains jusqu'au retour de La paix en 1814. Une lois Ia paix revenue, 
le gouvernement imperial, dans un effort en vue de renforcer les col nies, decide d'aider 
les immigrants a s'établir en Amérique britannique. D'autres y viennent en grand nombre 
de leur propre initiative; entre 1815 et 1855 un million d'Anglais debarquent a Halifax, 
a St. John et a Québec. Même si beaucoup de ces immigrants vont s'installer aux Etats-Unis, 
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ceux qui restent modifient par leur presence Ia composition ethnique de Ia region, plaçant 
ainsi les francophones en minorité au sein de Ia population coloniale. 

Dans le Bas-Canada, les francophones demeurent majoritaires. Ils éprouvent des 
difficultés a cause de l'accroissement rapide de leur population joint a une pénurie de 
terres et a une baisse de Ia productivité agricole, et leur insatisfaction s'exprime par une 
agitation de Ia part du Parti patriote, pour obtenir une plus grande autonomie. De graves 
insurrections se produisent dans Ia colonie en 1837 et en 1838, et elles Se répercutent 
en sourdine dans le Haut-Canada. Etouflée par l'armée, Ia rebellion de 1837 amène aux 
colonies Lord Durham, qui recommande que les Canadas soient réunis en une seule pro-
vince qui serait gouvernée par une majorité d'anglophones. Cette tactique échoue. Le 
nationalisme canadien-français, né des remous de Ia rebellion, survit et même s'accroIt 
sous le nouveau régime. 

L'adoption par l'Angleterre du libre-échange, dans les années 1840, et l'autonomie 
administrative des colonies dans les questions locales incitent les coloniaux a conclure, 
en 1854, une entente bilatérale de libre-échange des produits naturels avec les Etats-
Unis. En outre, des liens plus étroits se tissent avec I'économie continentale grace a Ia 
construction d'un réseau ferroviaire pendant les années 1850. Vers 1860, I'Amérique du 
Nord britannique s'éloigne déjà perceptiblement de l'orbite impériale pour se rapprocher 
des Américains. - 

Le déclenchement de la guerre civile aux Etats-Unis, en 1861, suscite de graves problèmes. 
La decision prise par Ia Grande-Bretagne de rester neutre offusque le Nord, et quand le 
Sud paraIt vaincu, de nombreux Nord-Américains britariniques craignent que les armées 
victorieuses ne soient lancées contre eux pour les annexer aux Etats-Unis. Les hommes 
politiques coloniaux commencent donc a envisager un resserrement des liens intercolo-
niaux, même si auparavant les Canadas avaient eu peu de rapports avec Terre-Neuve, Ia 
Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et I'lle-du-Prince-Edouard. En 1864, George Brown, 
John A. Macdonald et Georges Etienne Cartier torment une coalition inattendue dans le 
dessein de réaliser l'union fédérale de toutes les colonies, et aux conferences tenues a 
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l'automne de cette année-Ià a Charlottetown et a Québec us élaborent une entente avec 
les representants des colonies de l'Atlantique. Finalement, un antagonisme généralisé envers 
Ia nouvelle entente decide Terre-Neuve et l'lle-du-Prince-Edouard a sabstenir (mais en 1873 
cette dernière reviendra sur sa decision par suite de difticultés financières). En Nouvelle-
Ecosse et au Nouveau-Brunswick une forte majorité soppose aussi a Ia nouvelle entente, 
mais Ihabileté politique de Charles Tupper et de Leonard Tilley, fermemeut appuyés par 
l'Angleterre, persuade ces colonies d!entrer dans Ia fédération avec le Québec et FOntario. 
L'Acte de I'Amérique du Nord britannique est vote a Londres et entre en vigueur le ler 
juillet 1867. 

En 1869, lorsque le Dominion du Canada achète les immenses territoires de IOuest 
jusque-là contrOlés par Ia Compagnie de Ia Bale d'Hudson. les Métis du Manitoba, issus 
du croisement des Français et des Indiens qui se Iivraient au Commerce des fourrures, 
craignent qu'on I asse fi de leurs droits. Sous Ia conduite de Louis Riel, its obligent le 
gouvernement fédéral a accorder le statut de province au Manitoba en 1870. 

Sir John A. Macdonald, premier ministre du premier gouvernement dii Canada, étend 
le territoire canadien jusquau Pacitique par l'adhésion, en 1871, de Ia Colombie- 
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Britannique, a qui on promet Ia construction d'un chemin de fer jusqu'au Pacifique dans 
un délai de 10 ans. En 1885, le chemin de fer Canadien Pacifique étant presque achevé, 
les Métis se soutèvent une seconde fois, de nouveau sous Ia conduite de Louis Riel. Le 
chemin de fer sert a dépêcher sur les Iieux un fort contingent de soldats, qui mate 
rapidement Ia révolte. 

La Confédération visait a réduire les conflits ethniques et religieux, mais cite ne pouvait 
les supprimer. Lorsque Louis Riel est exécuté pour le role qu'iI a joué dans Ic soulèvement 
de 1885, de nombreux Québécois y voient le symbole d'une campagne tendant a res-
treindre les droits des francophones et des catholiques hors Québec. us en sont d'autant 
plus convaincus que le Manitoba adopte une legislation restrictive en 1890. L'élection, 
en 1896, du liberal Wilfrid Laurier comme premier Irancophone a Ia tête du gouvernement 
fédéral s'explique du fait qu'iI a su convaincre les électeurs qu'il pouvait en arriver a 
urie solution de compromis. Néanmoins, en matière d'enseignement, Ia question des droits 
des catholiques et des francophones hors Québec tourmente Laurier tout au long de son 
mandat, en particulier lorsque les provinces de I'Alberta et de Ia Saskatchewan sont créées 
en 1905. 

Laurier a Ia bonne fortune, toutefois, de détenir le pouvoirà une époque de croissance 
rapide. A partir de 1897, Ic Canada attire d'Europe et des Etats-Unis un grand nombre 
d'immigrants qul remplissent les villes canadiennes ou qui s'emploierit a Ia culture de 
millions d'acres de terres nouvelles dans les prairies de l'Ouest. Une conjoncture mondiale 
favorable crée alors d'excellents marches pour Ic blé, les produits forestiers et les minéraux 
canadiens. Néanmoins, un mécontentement subsiste a I'égard de certaines politiques de 
Laurier. Non seulement de nombreux francophones I'estiment trop faible dans Ia defense 
de leurs droits a I'extérieur du Québec, mais de sérieux désaccords opposent francophones 
et anglophones au sujet des relations du Canada avec l'Empire britannique. Lorsque Ic 
gouvernement Laurier négocie avec les Etats-Unis, en 1911, un accord de Iibre-échange 
des produits naturels, ii est défait par les électeurs canadiens-anglais qui considèrent que 
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cette initiative contribuera a affaiblir les liens du Canada avec Ia Grande-Bretagne et 
a favoriser son annexion aux Etats-Unis, tandis que les Canadiens francais Iui reprochent 
de ne pas lutter plus lermement contre les impérialistes. 

Le plus grand défi auquel fera face Robert Borden, successeur conservateur de Laurier. 
sera dassurer Ia participation du Canada a Ia Premiere Guerre mondiale. En 1917, Borden 
cede a Ia pression de renforcer les troupes volontaires par Ia conscription, malgré loppo-
sition de Laurier et de Ia plupart des autres leaders canadiens-français. Borden persuade 
les libéraux canadiens-anglais qui appuient ses politiques de sunir a lui dans une coalition. 
Or nombre d'agriculteurs, de groupes d'immigrants et de syndicalistes napprouvent pas 
La manière dont le gouvernement oriente leffort de guerre, ce qui explique en partie 
l'effritement de Ia coalition Borden et le retour au pouvoir des lib6raux en 1921. 

Joignant l'astuce a I'habileté, le nouveau premier ministre, Mackenzie King, maitrise 
les 65 députés du parti progressite élus par les agriculteurs mécontents, (t vers le milieu 
des années 1920 les progressistes disparaissent peu a peu comme formation de poids. 
Mêrne si Ia nouvelle prospérité n'atteint pas le méme niveau dans toutes les regions, Ia 
fin de Ia décennie 1920 est une période de croissance du patrimoine canadien, car de 
nouvelles ressources et de nouveaux produits trouvent de plus en plus de débouchés 
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a l'intérieur comme a l'extérieur du pays. Des succursales d'entreprises américaines se 
multiplient (grace notamment au tarif protecteur institué par Ia politique nationale de 
Macdonald en 1879), d'autant que l'intégration du pays a un système économique conti-
nental dominé par ses voisins du sud franchit alors une nouvelle étape. 

Aucun pouvoir public ne voit de solution a l'effondrement tragique de l'économie 
canadienne dans les années 1930. En 1933, le cinquième de Ia population active est en 
chômage, et le gouvernement fédéral dolt verser de fortes sommes en allocations de 
secours. La depression convainc de nombreux Canadiens que leur constitution nécessite 
une réforme, car divers problèmes, comme le chômage, sont du ressort des provinces, 
alors que seul le gouvernement national dispose des moyens pour s'y attaquer. En 1940, 
la prospérité née de Ia guerre a atténué les problèmes du pays, de sorte que La question 
constitutionnelle se fait moms urgerite. 

Le gouvernement Mackenzie King s'emploiera a mobiliser I'économie pour Ia guerre 
et a éviter que La conscription ne suscite entre francophones et anglophones des dissensions 
comme II sen était produit a Ia Premiere Guerre mondiale. Les efforts du premier ministre 
pour éviter de rendre obligatoire le service outre-mer jusqu'à Ia fin de 1944 ne passent 
pas inaperçus au Quebec, qui demeurera fidèle au parti liberal lors des elections de 1945, 
tandis que les mesures prises par les conservateurs en 1917 continueront a priver leur 
parti de tout succès dans cette province. La prospérité du temps de guerre place alors 
le Canada, ne serait-ce que temporairement, au rang des grandes puissances militaires 
et industrielles, et King veille a ce que les travailleurs en bénéficient; a cette fin, il adopte 
de nouvelles politiques fiscales visant le plein emploi. 

Les années de 1945 a 1965 sont marquees, au Canada, par une expansion progressive 
des politiques de bien-être social, destinées a répondre aux besoins d'une société fortement 
urbanisée et industria]isée; cependant, Ia pêché, l'agriculture et l'exploitation des ressources 
riaturelles conservent une importance vitale dans certaines regions du pays. Bien que 
les provinces aient competence en matière de bien-être social, le gouvernement fédéral 
affecte des londs a divers programmes de pensions, d'assurance-hospitalisation et maladie 
et d'aide aux chômeurs et aux handicapés. C'est en raison de tels programmes que les 
Terre-Neuviens se laissent convaincre de devenir citoyens de Ia dixième province du 
Canada en 1949. Seuls le Québec et, dans une moindre mesure, l'Ontario lormulent des 
reserves quant a Ia centralisation du pouvoir dans ces domaines. Les provinces pauvres* 
seront aussi Iavorisées par l'adoption, a Ia fin des années 1950, d'un régime officiel de 
péréquation visant a réduire les inégalités régionales. 

La victoire écrasante du parti conservateur sous John Diefenbaker en 1958 (année 
oC le patti gagne même 50 sieges au Québec) semble marquer le debut d'une ère nouvelle 
dans Ia politique canadienne. En lait. Diefenbaker ne salt pas proliter de l'occasion et 
il est défait en 1963, offrant ainsi aux libéraux Ia possibilité de reprendre le pouvoir. 
Sauf pour une breve période de règne conservateur en 1979-80, les libéraux conserveront 
le pouvoir jusqu'à Ce que les conservateurs obtiennent une majorité spectaculaire de 211 
sieges en septembre 1984. La transformation de Ia Co-operative Commonwealth Federation 
en une formation appelée Nouveau parti démocratique (NPD) en 1961 ne confère pas a 
ce groupe le rang de grand parti, mais le soutien dont il bénéficie lui garantira néanmoiris 
une vingtaine de députés aux elections suivantes. lJne régionalisation assez prononcée 
des appuis de ce parti marque La scene politique canadienne depuis les années 1960: 
le NPD n'a pas de soutiens fermes a L'est de I'Ontario, tandis que les libéraux, qui ont 
perdu peu a peu leur clientele dans i'Ouest, sont amenés a compter davantage sur le 
Québec, qui pourtant capitulera lui-même en faveur des conservateurs en 1984, accordant 
a ce parti 58 sieges. 

La vile de Québec (Qué.). - 
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Tout comme ses prédécesseurs et ses successeurs, Dielenbaker se trouve confronté 
a d'épineux problèmes concernant les relations canado-américaines. Son hesitation a doter 
les Forces canadiennes d'armes nucléaires américaines durant Ia guerre froide provoquera 
sa défaite. Au debut de son mandat, on commence a s'inquiéter du niveau élevé de I'inves-
tissement américain chez nous et de ce qui pourrait en résulter pour notre souveraine 
indépendance. Au cours des deux décennies suivantes, Ia question de savoir sil convient 
de chercher a résoudre le problème ou de I'ignorer devient un important sujet politique. 
Le depart de Pierre Trudeau et Ia victoire spectaculaire du parti conservateur sous Ia 
direction d'un autre Québécois, Brian Mulroney, en 1984, annonce une ère nouvelle dans 
les relations a Ia fois entre francophones et anglophones et entre le Canada et les Etats-Unis. 

Au moment du centenaire de Ia Confédération, en 1967, Ia question de Ia rélorme 
constitutionnelle, en veilleuse depuis longtemps, commence a retenir l'attention. Par suite 
du réveil du nationalisme québécois dans les années 1960, le Québec s'irrite des restrictions 
imposées par le système fédéral existant, malgré les efforts du gouvernement Lester 
Pearson pour en arriver a des accommodements. Le choix, en 1968, de Pierre Trudeau 
comme premier ministre est attribuable pour une large part a sa reputation d'expert en 
matière constitutionnelle et de Québécois partisan d'un 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 les années 1970, l'attention se tourne vers les questions économiques. La hausse 
rapide des prix du pétrole ralentit Ia croissance et intensifie les pressions inflationnistes, 
Landis que l'augmentation du revenu des provinces de I'Ouest productrices de pétrole 
et de gaz réduit Ia prépondérance traditionnelle du Canada central. Le programme éner-
gétique national, conçu pour assurer lautosufuisance du Canada en énergie et encourager 
Ia participation du capital canadien dans l'industrie pétrolière et gazière, suscite de vives 
critiques de Ia part de ceux qui s'opposent a ses objectifs ou a ses méthodes. En 1982, 
Ie tawc de chômage atteint les niveaux des années 1930, et le produit national brut régresse 
en termes reels. 

Le nationalisme québécois agressif des années 1960 semble avoir été mis en échec 
par Ia crise d'octobre 1970, au cours de laquelle le gouvernement impose la Loi sur les 
mesures de guerre et envoie 10,000 militaires dans Ia province pour combattre les activités 
terroristes du Front de liberation du Québec. La vaste majorité des Canadiens approuvent 
cette reaction, mais certains doutes surgissent par Ia suite quant a l'authenticité de 
4'insurrection réelle ou appréhendées qui I'a provoquée. Quoi qu'il en soit, l'élection du 
parti québécois en 1976 démontre qu'il subsiste chez les francophones un net 
mécontentement. Même site gouvernement de René Lévesque n'obtient pas le mandat 
de négocier Ia souverainet6-associationo avec le reste du Canada lors du référendum 
provincial de mai 1980, sa victoire aux elections générales subséquentes indique que 
le séparatisme n'a pas perdu son attrait aux yeux de bien des Québécois. 

L'élection du gouvernement Lévesque au Québec contribue a ranimer les négociations 
au sujet de Ia constitution. Dans Ia campagne référendaire, les anti-séparatistes, dirigés 
par Pierre Trudeau, promettent a Ia population du Québec de irenouveIer le fédéralisme, 
et lorsque les premiers ministres provinciaux échouent dans leur tentative d'entente sur 
Ia réforme constitutionnelle, le premier ministre du Canada declare son intention de 
procéder unilatéralement au rapatriement de La constitution, et d'y inclure une lormule 
de modification ainsi qu'une charte des droits. Momentanément arrêté par La decision de 
Ia Cour supreme, selon laquelle cette ligne de conduite serait anti-constitutionnelle sans 
l'approbation d'un nombre important de provinces, le premier ministre persiste néanmoins 
dans son intention. Ses initiatives auront pour résultat laccord inattendu du 5 novembre 
1981 sur Ia réforme constitutionnelle, contre lequel seul le chef du gouvernement québécois, 
René Lévesque, élève de vigoureuses protestations. Le 17 avril 1982, Ia Loi sur le Canada 
est solennellement proclamée par Ia reine sur La Colline du Parlement a Ottawa. 
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Gouvernement 
En principe, le Canada est devenu un pays entièrement souverain en 1926, iiais ce 

n'est que le 17 avril 1982, date de Ia proclamation de Ia Loi constitutionnelle de 1982, 
que disparait le dernier vestige officiel de son ancien statut colonial. 

La Loi constitutionneHe et les modifications y afférentes ne sont qu'une ossature de 
pouvoir, qui trouve sa substance dans l'interprétation des tribunaux, dans les diverses 
lois du Parlement et des legislatures et, surtout, dans les coutumes ou conventions. Les 
pouvoirs de Ia Couronne sont exercés, selon l'expression des Pères de Ia Conlédé, ation, 
selon les principes bien établis de Ia Constitution britannique, c'est-à-dire selon les usages 
et les interpretations qui ont progressivement transformé Ia monarchie britannique en 
une démocratie parlementaire. Le Canada a hérité de ces conventions et les a aduptées 
a ses propres besoins. 

LActe de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui s'appelle rnaintenant a Loi 
constitutionnelle, confère au Parlement canadien le pouvoir de afaire des lois pour Ia 
paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement a toutes les matières ne 
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tombant pas dans les categories de sujets. . . exciusivement assignés aux legislatures des 
provinces. LActe ajoute une liste dexemples de cette autorité legislative generale qui 
vise notamment: Ia defense; le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de 
taxation; la réglementation du trafic et du commerce; Ia navigation et les bâtiments; les 
pêcheries; le cours monétaire et les banques; Ia banqueroute et Ia faillite; lintérêt de 
I'argent; les brevets et les droits d'auteur; le manage et le divorce; Ia Ioi criminelle et 
Ia procedure en matière criminelle; les pénitenciers; les sociétés de navigation, traversiers, 
chemins de fer, canaux et télégraphes interprovinciaux et internationaux; et tous travaux* 
situés dans une province et déclarés par le Parlement être pour lavantage général du 
Canada. Depuis 1940, l'assurance<hômage relève egalement de Ia competence fédérale. 

L'Acte de 1867 confère au Panlement et aux legislatures provinciales des pouvoirs 
communs en matière dagriculture et d'imrnigration, Ia loi fédérale prévalant en cas de 
conflit. Des modifications apportées depuis accordent une autorité commune concernant 
les pensions, mais øü Ia loi provinciale prévaut en cas de conflit. 

La Loi constitutionnelle de 1982 confère un statut égal au français et a I'anglais dans 
toutes les institutions du Panlement et du gouvernement du Canada et dans celles de 
Ia legislature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le français et l'anglais peuvent 
être employés dans les débats des legislatures et dans toutes les affaires et tous les actes 
de procedure des tribunaux du Québec et du Manitoba, de même que dans les archives, 
comptes rendus et procès-verbaux des legislatures de ces provinces. Outre ces droits 
linguistiques, Ia Constitution du Canada accorde des droits a I'instruction dans Ia langue 
de Ia minorité, francophone ou anglophone, dans chaque province ou territoire. confère 
certains droits en matière denseignement a des groupes confessionnels, et affirme et 
reconnait les droits des peuples autochtones du Canada. De plus, Ia Charte canadienne 
des droits et libertés protege Ies Iibertés fondamentales, les droits démocratiques, Ia liberté 
de circulation et d'établissement, les garanties juridiques et les droits a I'égalité pour tous 
les Canadiens. 

Chaque legislature provinciale a competence exclusive dans Ies matières suivantes: 
Ia modification de Ia Constitution de Ia province (sauf pour Ce qui concerne Ia charge 
de lieutenant-gouverneur, le chef du pouvoir exécutif provincial); les ressources naturelles; 
Ia taxation directe pour des objets provinclaux; les prisons; les hôpitaux; les asiles et 
hospices; les institutions municipales; les licences dans le but de prélever un revenu pour 
des objets provinciaux ou municipaux; les travaux et entreprises de nature locale; lincor-
poration des compagnies provinciales; Ia célébration du manage; Ia propriété et les droits 
civils; l'administration de Ia justice; toutes les matières de nature purement locale ou 
privée; et I'éducation, sous reserve de certaines garanties pour les écoles confessionnelles 
a Terre-Neuve et les écoles catholiques romaines ou protestantes dans les autres provinces. 
De par les decisions des tribunaux, mla propriété et les droits civils ont énormément 
d'ampleur, englobant Ia presque totalité de Ia legislation du travail et une grande partie 
de la sécurité sociale. 

Le consentement unanime du Parlement et des legislatures de toutes les provinces est 
requis pour certaines modifications a Ia Constitution touchant entre autres le role de Ia 
reine, du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur dune province, et Ia composition 
de Ia Cour supreme. Pour les autres modifications constitutionnelles d'application générale, 
le consentement du Parlement et de sept provinces représentant au moms 50 % de Ia 
population est requis. Cependant, si une modification constitue une derogation au pouvoir 
législatif, aux droits de pnopniété ou a tout autne droit ou privilege de Ia legislature ou 
du gouvennement d'une province, I'assemblée legislative d'une province peut exprimer 
son dissentiment, et Ia modification ne sera pas en vigueur dans cette province. Dans 
un tel cas sil sagit d'une modification prévoyant le transfert du pouvoir législatif au 
Parlement en matière d'éducation ou d'autres activités cultunelles, le Canada founnira une 
compensation raisonnable a toute province oü ne sapplique pas Ia modification. 
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Population 
Le Canada occupe le troisième rang mondial quant a Ia superficie du territoire, mais 

Ia 31e place seulement pour ce qui a trait a Ia population. Celle-ci, estimée a 25.358.500 
all leT  juin 1985, s'allonge en un ruban plus ou moms continu le long de Ia frontière 
américaine, les deux territoires du Nord ne comptant que 73,000 habitants. 

Depuis de nombreuses années le point de concentration se déplace lentement vers l'ouest; 
le centre du pays, particulièrement l'Ontario, croit plus vite que l'Est, mais moms rapidement 
que l'Ouest. La Colombie-Britannique et lAlberta, en particulier, ont vu leurs populations 
s'accroItre rapidement all cours des deux dernières décennies. Cet accroissement est dO 
surtout a Ia migration interprovinciale; toutes les provinces a lest de l'Alberta ont enregistré 
un deficit ace chapitre entre 1971 et 1981, et seul l'Ontario y a résisté entre 1961 et 1971. 
L'attrait de l'Alberta semble avoir été lie surtout a une très forte croissance éconoinique 
dans Ia deuxième moitié des années 1970; Ia recession de 1982 a change quelque peu 
le cours des choses, et les autres provinces ont bénéficié des mouvements de retour. (epen-
dant, Ia Colombie-Britannique continue d'attirer nombre de citoyens d'autres pros inces, 
tandis que le Québec perd une partie des siens. 

La population canadienne a plus que double depuis Ia Seconde Guerre mondiak. Son 
taux de croissance n'a cependant pas été uniforme; le rythme rapide de Ia fin des aiinées 
1940 et des années 1950 sest ralenti graduellement pour devenir très faible ces dernières 
années. E)eux phénomènes concourent a Ia croissance de Ia population: I'accroisseinent 
naturel (excédent des naissances sur les décès) et Ia migration nette (excédent des entrées 
sur les sorties). L'un et I'autre se sont réduits considérablement ces dernières années. 
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Soin dun bébé prëmaturé dana un incubateur. L accroissement naturel figure pour environ 75" de hi 
de to population canadienne. 

Repartition de Ia population canadlenne, 1951.85 

Province ou 
territoire 

1951 1966 1981 Effectils 
estimés au er - 1 	juiii 
1985 

milliers 
Terre-Neuve .............. 2.6 2.5 2.3 580.4 
IIe-du-Prince-Edouard 0.7 0.5 0.5 127.1 
Nouvelle-Ecosse 4.6 3.8 3.5 880.7 
Nouveau-Brunswick 3.7 3.1 2.9 719.2 
Québec 	.................. 28.9 28.9 26.4 6,580.7 
Ontario 	.................. 32.8 34.8 35.4 9,066.2 
Manitoba ................. 5.5 4.8 4.2 1,069.6 
Saskatchewan ............. 5.9 4.8 4.0 1,019.5 
Alberta 	.................. 6.7 7.3 9.2 2,348.8 
Cotombie-Britannique 8.3 9.4 11.3 2,892.5 
Yukon 	................... 0.1 0.1 0.1 22.8 
Territoires du Nord-Ouest ... 0.1 0.1 0.2 50.9 

Canada 100.0 100.0 100.0 25,358.5 
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Accroissement naturel 

L'accroissement naturel est actuellement responsable denviron 75 % de laugmentation 
de Ia population canadienne. Son taux annuel (huit pour 1000 habitants), tout en étant 
l'un des plus élevés des pays industrialisés, est le plus faible que le Canada alt jainais 
connu. Le nombre des naissances augmente légèrement depuis 10 ans, bieti que le taux 
de natalité (15 pour 1,000) continue de diminuer. Un tel taux, sil devait perdurer, engen-
drerait Ia depopulation au debut du siècle prochain. Cependant, certains signes semblent 
indiquer qu'on pourrait bientôt assister a une légère remontée. 

Le nombre des décès augmente lui aussi, en raison de I'accroissement et du vieillissement 
de Ia population, mais le taux de mortalité se inaintient autour de sept pour 1.0(10 habitants 
depuis cinq ans, soit le plus faible niveau jamais enregistré. L'espérance de vie a Ia naissance, 
ou durée de vie, ne cesse d'augmenter; en 1983, elle était dun peu plus de 73 ans pour 
les hommes et frôlait les 80 ans pour les femmes. Cette augmentation de la longévité 
est due surtout au succès important obtenu récemment dans Ia lutte contre Ies maladies 
cardiovasculaires, Ia principale cause de décès. Le combat contre les cancers, la deuxième 
grande cause de décès, est pour le moment moms encourageant; quelques sieges lont 
moms de victimes, mais dautres en lont de plus en plus. 

Immigration 

Historiquement, I'imrnigration a )oué un thle primordial dans l'accmissement de Ia population 
du Canada. Au recensement de 1981. une personne sur six a déclaré être née en dehors 
du Canada. Limmigration a toujours été cyclique et plus ou moms directement We a Ia 

Fst, (es hi,,orses A Vancouver (C.R. 
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conjoncture dconomique, les périodes de prospérité correspondant assez exactement aux 
années d'arrivée des plus forts contingents. Le ralentissement de I'activité 'conomique 
dans l'ensembie du monde occidental ces dernières années a incite le gouvernemeni du 
Canada a restreindre a moms de 100,000 le nombre des immigrants en 1983 et 1984. 

Traditionnellement, Ia majorité de Ia population immigrante venail d'Europe, 
particulièrement de lAngleterre. Depuis une dizaine d'années, cependant, on constate 
une diversification des pays d'origine des personnes qui viennent sétablir .iu Canada. 
On note en particulier une augmentation importante des immigrants asiatiques. Indé-
pendamment de i'action exercée sur l'économie, le Canada a toujours accueilli des réfugiés 
de tous les pays du monde quand les circonstances le demandaient. Après Ia Seconde 
Guerre moridiale surtout, mais aus$1 au debut des années 1980, nombre de citoyens 
d'Europe de lEst ont trouvé refuge au Canada; au milieu des années 1970, ce furent des 
Antillais et des Africains et, a Ia fin des années 1970, des personnes de lAsie (lu Sud-Est. 

Jusqu'à récemment, lâge moyen des immigrants était jeune (25.5 ans pour les hommes 
et 26.3 pour les femmes en 1970). En 1982 et 1983 cet age s'est considérablement élevé 
(30.9 ans pour les hommes et 32.7 pour les femmes) en raison de Ia limitation des immigrants 
indépendants, en général des Jeunes aduites, et du maintien des entrées au nom tlu regrou-
pement des families (personnes vieillissantes Ia plupart du temps). La politique canadienne 
d'immigration et toutes les questions connexes reièvent du ministère de I'Emploi et de 
l'lmmigration, bien que ce soil le ministère des Affaires extérieures qui se charge des 
services d'mmmigration a i'étranger. Aux termes de Ia Constitution, limmigration est une 
responsabilité partagée, et le programme fédéral est exécuté en collaboration avec les 
provinces. Celles-ci sont particulièrement actives au niveau de l'accueil des immigrants 
et de leur integration au milieu. 

Structure de la population 

Les changements progressifs dans les processus demographiques se manifestent dans 
les modifications de Ia structure par age et par sexe de Ia population. Si on mesure le 
vieillissement par Ia part que représentent respectivement les personnes de nioins de 
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Elements de croissance de la population, 1951-81 

Accroissement Accroissement Migration Ratio 
total naturel flette migration- 

accroissement 
total 

(millers) 
1951-1956 2,071 1.473 598 28.9 
1956-1961 2,157 1,675 482 22.3 
1961-1966 1.777 1.518 259 14.6 
1966-1971 1,553 1.090 463 29.8 
1971.1976 1.424 934 489 34.4 
1976-1981 1.288 978 310 24.1 

15 ans, celles de 15 a 64 ans et celles de 65 ans et plus, un pays est d'autant plus jeune 
que Ia fraction occupée par les moms de 15 ans est forte et que celle occupée par les 
aInés est laible. Le Canada demeure un pays relativement jeune, mais ii vieillit rapidement. 
Ainsi les jeunes ont vu leur part de Ia population totale reculer de 34 % en 1961 a 23 % 
en 1981, et elle ne devrait être que d'environ 17 % en 2001; par contre, celle des ames 
est passée de 8% en 1961 a 10% en 1981 et devrait atteindre environ 14 % en 2001. 

La vitesse avec laquelle se produit le vieillissement mérite notre attention, car les chocs 
économiques et sociaux sont d'autant plus violents que le rapport des effectils des différents 
groupes d'âge change rapidement. Cette conjoncture démographique oblige déjà le Canada 
a un effort d'adaptation considerable dans sa vie économique et son organisation sociale, 
en raison des changements dans Ia nature et les volumes de l'offre et de Ia demande 
de biens, de services et d'emplois. 

L'importance socio-économique du vielllissement de Ia population est accentuée par 
Ia prépondérance des femmes dans le groupe des ames (près de 58 % des 65 ans et plus 
en 1984) et par le fait que 60 % d'entre elles sont veuves, célibataires ou divorcees. La 
surmortalité masculine est le premier facteur responsable de ce déséquilibre, lequel est 
cependant avivé par le remariage plus frequent des veufs que des veuves et par une 
tradition voulant que les hommes épousent des femmes plus jeunes qu'eux et les femmes, 
des hommes plus ãgés qu'elles. 

La proportion de jeunes adultes célibataires dans Ia population totale est aussi en 
croissance rapide. L'arrivée du grand nombre de personnes nées entre 1946 et 1965 a l'âge 
adulte constitue Ia raison principale de cet accroissement. Ce phénomène est amplifié par 
le fail que les jeunes Canadiens et Canadiennes inontrent moms d'empressement a se mailer 
que leurs aInés; en effet, l'âge des célibataires, aussi bien hommes que femmes, a leur 
manage a augmenté ces dernières années pour atteindre un des niveaux les plus élevés 
en 40 ans. De plus, les indices de 1983 révèlent que seulement 63 % des jeunes hommes 
et 64 % des jeunes femmes se marieraient au moms une fois dans leur vie. Néanmoins, 
un nombre croissant d'hommes et de femmes s'accordent pour vivre manitalement sans 
que leur union soit légalisée, phénomène qui est particulièrement marqué chez les jeunes. 

Entre 1968, année oü la loi a été modifiée pour rendre le divorce plus accessible, et 
1982, on avait assisté a une augmentation annuelle des divorces et de Ia divortialité. 
Les deux années suivantes, il y a eu baisse de l'un comme de l'autre. Le nombre important 
des divorces au cours des 16 dernières années et le remariage plus frequent des hommes 
divorces expliquent l'augmentation continue du nombre des personnes divorcees ella 
surreprésentation des lemmes dans ce groupe. 
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La mosaique ethnique 

Pays d'immigrants 
Le débarquement de Jacques Cartier a Québec au XVIC siècle marque l.trrivée du 

premier établissement connu de non-autochtones au Canada. Durant les 200 prochaines 
années. jusqu'en 1760, Ia plupart des colons viennent de Ia France; puis, La configuration 
se module par I'afflux d'immigrants en provenance du Royaume-Uni (Anglais, Irlandais 
et Ecossais) qui arrivent soit des Etats-Unis (les loyalistes), soit directement de l'Europe. 
Au XXe siècle, une transformation spectaculaire se produit a nouveau, Ia grande majorité 
des immigrants qui entrent au Canada venant désormais de I'Europe continentale et, 
plus tard dans le cou rant du siècle, d'autres continents. 

Aujourd'hui, le principal groupe ethnique du Canada est représenté par les Britanniques 
(40 %); viennent ensuite les Français (27 %), les Allemands (5 %), les Italiens ( %) et k's 
Ukrainiens (2 %). D'après le recensement de 1981, 33 % de Ia population du Canada a 
des origmes linguistiques autres que britanniques ou françaises, et le sixième des personnes 
dénombrées sont nées a I'extérieur du Canada. 

Lorigine ethnique britannique est La plus courante dans toutes les provinces saul au 
Québec, oü les personnes d'ascendance britannique ne constituent que 8 % de la popula-
tion. L'origine française est prédominante au Québec, elle vient en deuxième place daris 
Ia region de lAtlantique et en Ontario, mais en quatrième ou cinquième place dans les 
provinces de I'Ouest. Quatre-vingt pour cent de Ia population du Québec est d'ascendance 
française, et 79 % des Canadiens d'origine française demeurent au Québec. LOntario 
compte 10 % de La population française du Canada, et le Nouveau-Brunswick 4 %. 
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Population selon certalnes origines ethniques' 

Origine ethuique Total 

milliers 
Origines simples 	............................. 22,244.9 92.4 

Française ................................... 6,439.1 26.7 
Anglaise ................ 	.................... 6,109.2 25.4 
Ecossaise 	................................... 1,415.2 5.9 
Irlandaise ................................... 1,152.0 4.8 
Britannique: autres multiples et non spécitlées ... 996.7 4.1 
Allemande .................................. 1,142.4 4.7 
Italienne 	................................... 748.0 3.1 
Ukrainienne 	................................ 529.6 2.2 
Autochtone 	................................. 413.4 1.7 
Hollandaise 	................................. 408.2 1.7 
Chinoise .................................... 289.2 1.2 
Scandinave 	................................. 282.8 1.2 
Juive 	...................................... 264.0 1.1 
Polonaise ................................... 254.5 1.1 

Origines multiples z 1,838.6 7.6 

Population 	totale 	....................... ..... 24,083.5 100.0 

Recensement de 1981. 
Essentiellement britannique et française, britannique et autres. francaise el autres, ou britannique, francalse 
et autres. 

La composition ethnique des Prairies est nettement dfférente. Bien que l'origine 
allemande vient au deuxième rang et l'ascendance chinoise au troisième en Colombie-
Britannique, dans les Prairies c'est l'ascendance ukrainienne qui se situe au troisième 
rang. Les Canadiens d'origine italienne se retrouvent surtout en Ontario et au Québec. 

La mosaique culturelle canadienne est reconnue par le gouvernement dans Ia façon 
dont celui-ci finance les programmes destinés a promouvoir, preserver et partager les 
heritages culturels et a favoriser lappréciation et Ia comprehension mutuelle entre tous 
les Canadiens. La Direction générale du multiculturalisme du Secretariat d'Etat octroie 
des subventions ou des fonds a des groupes ethnoculturels pour des activités visant a 
encourager le pluralisme culturel. La mise en valeur des ressources, la communication 
interculturelle, ainsi que t'intégration et Ia participation des immigrants a La société. 

En 1947, le Canada devient le premier pays du Commonwealth a adopter une citoyenneté 
nationale distincte. Une nouvelle Loi sur Ia citoyenneté est proclamée par le Parlement le 
15 février 1977, et elle a notamment pour objet d'éliminer lea distinctions entre lea candidats 
fondées sur l'âge, le sexe, I'état matrimonial ou le pays de citoyenneté précédente. 

Danse folkiorique dons le cadre des céldbrations chinoises do Alouvel An. 
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Le Secretariat d'Etat est chargé de l'administration et de I'interprétation de Ia Loi sur 
Ia citoyenneté, y compris de Ia prestation dun service national pour l'octroi de Ia 
citoyenneté canadienne et Ia délivrance de certificats de citoyenneté canadienne. Pour 
être admissible a Ia citoyenneté, un étranger adulte (18 ans ou plus) doit avoir été admis 
au Canada en residence permanente et avoir accumulé trois années de residence au 
Canada dans les quatre années précédant immédiatement sa demande. Les candidats 
doivent pouvoir parler I'une ou l'autre des langues officielles, soit le français ou l'anglais, 
avoir une certaine connaissance du Canada ainsi que des devoirs et privileges que 
comporte Ia citoyenneté, prêter le serment de citoyenneté, et ne pas tomber sous le coup 
des interdictions spécifiques stipulées dans Ia Loi sur Ia citoyenneté. Pour devenir un 
citoyen canadien, une personne doit faire une demande de citoyenneté, se presenter 
devant un juge de Ia citoyenneté pour une audience, et prêter le serment de citoyenneté 
lors dune cérémonie devant le tribunal. Les demandes d'informations détaillées peuvent 
We adressées a Ia cour de Ia citoyenneté Ia plus proche ou envoyées par Ia poste ati 
Secretariat d'Etat, Enregistrement et promotion de Ia citoyenneté, boIte 7000, Sydney 
(Nouvelle-Ecosse) BIP 6V6. 
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Les autochtones 

Les Indiens 
D'après le recensement du Canada de 1981, les autochtones se situent au neuvièine 

rang parmi les groupes ethniques du Canada, et us ne représentent que 2 % de Ia popu-
lation. Près de Ia moitié des Indiens inscrits, principalement ceux qui vivent tn Ontario 
et dans les trois provinces des Prairies, oü us sont le plus nombreux, ont (Iroit a des 
paiements en vertu de traités signés entre leurs ancêtres et Ia Couronne. 

Environ 413,400 répondants au recensement de 1981 ont déclaré êtrt' d'origine 
autochtone, et 78,100 se sont dits d'ascendance partiellement autochtone. Parmi CCLIX 
d'origine unique, 64 % sont des Indiens inscrits, 19 % sont des Métis, Ii % sont des Indiens 
non inscrits, et 6 % sont des Inuit. Sur l'ensemble des personnes d'ascendance autochtone 
totale ou partielle, 60 % sont des Indiens inscrits, 35 % sont des Indiens non inscrits ou 
des Métis, et 5 % sont d'origine inuit. 

On ignore le nombre de personnes d'ascendance indienne qui n'ont pas le droit d'être 
inscrites aux termes de Ia Loi sur les Indiens. Parmi celles-ci figurent Ies Indirns qui ont 
renoncé a leur statut et a leur qualité de membre dune bande par Ia procédury juridique 
appelée emancipation, les lemmes indiennes qui ont épousé des non-Indiens, les Métis 
et les descendants des personnes qui ont reçu des terres ou des certificats cFargent. 

II existe au Canada 50 langues ou dialectes indiens différents, appartenant a 10 princlpaux 
groupes linguistiques: algonquin. iroquois, Sioux, athapaskan, kutenai, salish, wakash, 
tsimshian, halda et tlingit. 
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Education. Les services d'enseignement destinés aux Indiens des reserves ressortissent 
au gouvernement fédéral qui, par l'intermédiaire du ministère des Affaires indiennes et 
du Nord, fournit ou finance un éventail complet de programmes d'enseignement depuis 
Ia maternelle jusqu'à Ia f in du secondaire. De plus, une aide est offerte aux Indiens admis-
sibles qui reçoivent une formation universitaire, professionnelle ou technologique, ou 
qui font l'apprentissage dun métier. 

Depuis l'agrément par le gouvernement fédéral, en 1973, des principes contenus dans 
le document de Ia Fraternité des Indiens du Canada intitulé Les Indiens, maitres de leur 
education, un nombre croissant de bandes indiennes prennent en main leurs écoles et 
d'autres programmes d'enseignement. Sur un total de 360 écoles fédérales et de bandes, 
191 sont administrées par les autorités indiennes chargées de léducation. La plupart des 
169 écoles fédérales gérées par le ministére offrent des pmgrammes enrichis sur le plan culturel. 

Plusieurs provinces et universités offrent des cours spéciaux de formation pédagogique 
pour encourager les Indiens a embrasser Ia profession d'enseignant. II se donne également 
des cours paraprofessionnels pour former des aides-enseignants et des conseillers sociaux 
pour les écoles fédérales, provinciates et celles administrées par les bandes. Affaires indien- 

École a Baker Lake (T.N.-0.). 
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nes et du Nord Canada, de concert avec Emploi et Immigration Canada, a finance des 
programmes de formation professionnelle, dorientation professionnelle et de placement. 
II s'est occupé également de preparer les représentants élus et nommés des bandes iiidiennes 
et les conseils des collectivités inuit a I'exercice de leurs fonctions. 

Administration locale. Les Indiens ayant exprimé le désir d'assumer une plus grande 
responsahilité dans I'administration de leurs propres affaires, une politique d'autgestion 
a commence a prendre forme en 1965. Les bandes qui le souhaitent et qui disposent 
des moyens nécessaires peuvent administrer soit Ia totalité. soit une partie des programmes, 
ou en partager ta gestion avec le ministère. 

Ddveloppement économique. On accorde aux Indiens un appui technique et financier 
pour Ia planification, le développement des institutions. I'expansion de I'entreprise et 
de l'emploi et l'évolution socio-économique, pour leur permettre d'atteindre une auto-
suffisance accrue sur le plan économique en les aidant a exploiter leurs ressources et 
a obtenir de l'emploi productil permanent. La conception globale et Ia gestion de ces 
activités seront progressivement transférées aux Indiens eux-mêmes. 
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Inuit (Eskimaux) 
Ii existe clans le monde quelque 100,000 Inuit. Le Canada en compte 25,000 environ, 

et leur langue est I'inuktitut. us vivent en petits groupes dans le delta du Mackenzie. dans 
les lies de I'Arctique et sur Ia côte des Territoires du Nord-Ouest, sur les rives québécoises 
des bales d'Hudson et d'Ungava, et au Labrador. Les coliectivités inuit sont établies pour 
Ia plupart dans des bales, a l'embouchure de cours d'eau, sur des bras de mer ou des 
fjords, témoignage d'une culture autrefois, et aujourd'hui encore pour une grande part, 
tributaire des ressources marines. 

De nos jours, bien que Ia vie de chasseur et les relations particulières qu'elIe comporte 
avec le territoire demeure essentiel a l'identité des Inuit et a Ia façon dont ils se définis-
sent, Ia chasse traditionnelle a perdu de son importance économique. La civilisation du 
Sud a envahi le Nord, avec son aisance et ses complications: electricité, fournaises et 
poêles a mazout, motoneiges et camions, écoles, hépitaux, cinema et télévision, autant 
de facteurs qul ont transformé Ia vie clans le Nord. Les problèmes de Ia société du Sud 
y sont transposes, et souvent amplifies do fait de Ia rapidité de I'évolution sociale. 
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Depuis des anriées Ia question de l'origine des Inuit suscite maintes hypotheses chez 
les archéologues. Ce peuple aurait pris naissance dans le Nord-Est de I'Asie près de Ia 
mer de Bering, probablement entre 15,000 et 10,000 avant i-C., et une succession de 
cultures arctiques anciennes qui sétend de I'Est de Ia Sibérie au Groenland en passant 
par l'Alaska et le Nord du Canada a été identifiée et décrite par les spéci.ilistes de Ia 
préhistoire esquimaude. Bien qu'on ne s'entende pas toujours sur Ia datation de ces cultures 
et sur leurs interrelations, on s'accorde a penser que certaines phases culturelles arctiques 
distinctes sont identifiables; les plus connues sont les cultures Dorset (700 avant i-C. 
jusquà 1300 après J.-C.)et Thulé (1200 après i-C. jusqu'au moment des premiers contacts 
avec les Européeiis). 

La vie dans les regions arctiques était diuficile, le climat rigoureux, et seule Ia chasse 
permettait de survivre. Lorsque le gibier disparaissait, c'était Ia (amine, et les gens mouralent 
de froid lorsque l'huile animale alimentant Ia lampe (en général unique source de chaleur) 
venait a manquer. La chasse importait au plus haul point; Ia mer lournissait baleines, 
morses et phoques, et Ia terre caribous et bceufs musqués. Les techniques do chasso se 
transmettaient de père en fils. 

I)'après les résultats des recherches archéologiques et les récits des pionni&rs, les Inuit 
du Canada vivaient jadis plus au sud qu'aujourd'hui, notamment sur le littoral atlantiqtie. 
C'était one population essentiellement côtière, qui tirait nourriture, combustible vt vêtenient 
du poisson et des mammifères aquatiques. Toutefois, certains groupes s'établiront a I'inté. 
rieur des terres, oi us Se nourrissaient de caribous et de poissons des lacs, faisaient des 
feux avec des arbustes au lieu du blanc de baleine, et fréquentaient raremont Ia mer. 

Dtp,,utae dun p/ur,quw a htid In/i-I (7N .0). 
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Avec l'arrivée des baleiniers et des marchands de fourrure au debut do XlXe siècle, 
Ia vie inuit traditionnelle commença a se modifier, l'économie reposant désormais non 
plus sur Ia chasse et Ia péche mais sur le piégeage des animaux a fourrure. 

La Seconde Guerre mondiale accélère le progrès des déplacements aériens et suscite 
lamdnagement d'installations militaires et de stations radio et météorologiques dans le 
Nord. Grace aux satellites de communication, le téléphone ainsi que Ia radio et Ia télévision, 
qui diffusent certaines emissions en inuktitut, pénètrent dans les foyers inuit. Le kayak 
et le chien de traIneau, jadis essentiels a Ia vie de chasseur et de trappeur de Ilnuit, cèdent 
largement leur role au canot et au toboggan automoteurs. Rares sont les villages dépourvus 
de piste datterrissage, et Ia technologie moderne a considérablement rétréci les vastes 
espaces du domaine esquimau. 

De façon générale, Fétat de sante des Inuit s'est remarquablement amélioré ces dernières 
années, et leur espérance de vie est meilleure qu'il y a seulement 20 ans. Des services 
médicaux sont maintenant dispenses dans tout le Nord, et des avions affrétés servent 
d'ambulances pour les endroits isolés. 

Divers programmes gouvernementaux dans des domaines tels que léducation, les 
affaires sociales, ladministration locale et le développement économique ont également 
contribué a Ia transformation spectaculaire du mode de vie des Inuit. Dans chaque village 
inuit viable, il existe des écoles qui dispensent presque toujours un enseignement jusqu'à 
Ia 8e  et Ia 9e  année. Pour les cours préparatoires a Ia formation professionnelle et le 
secondaire avancé les élèves s'inscrivent soit ailleurs dans FArctique, soil dans le sud 
du Canada. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest offre une aide financière 
généreuse aux élèves du postsecondaire qui fréquentent une université ou un établissement 
de formation professionnelle ou technique ailleurs. 

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

Linuit Tapirisat of Canada (Ia Fraternité esquimaude) est un organisme national créé 
en 1971 pour permettre aux Inuit de diriger et dadministrer leurs propres altaires et 
promouvoir Ia croissance et le développement de leur culture. Son Conseil dadministration 
est élu a l'assemblée générale annuelle a laquelle participent des délégués de toutes les 
collectivités inuit du Canada; outre l'organisation nationale, ii existe six associations régio-
nales représentant chacune leur propre region. Les fédérations cooperatives telles que 
les sociétés inuit de développement et les associations de chasseurs et trappeurs défendent 
les intérêts des Inuit dans les pourparlers et les négociations avec l'industrie et avec les 
administrations provinciales, territoriales et fédérale. De concert avec leurs organismes 
spécialisés, elles s'occupent de plus en plus des négociations au sujet des revendications 
territoriales et de Ia preservation du mode de vie des Inuit face a l'exploitation des 
ressources. Ces groupes reçoivent une aide financière sous forme de subventions, de 
contributions et de prêts ne portant pas intérêt de Ia part d'Affaires indiennes et du Nord 
Canada et du Secretariat d'Etat. 

Profitant de Ia demande accrue de pétrole, de gaz et de minéraux, qui intensifie lexploration 
dans l'Arctique, Affaires indiennes et du Nord Canada et Ie gouvernement des Territoires 
dii Nord-Ouest cherchent a créer et a pmcurer des occasions d'emploi aux Inuit dans l'industrie 
des ressources non renouvelables et les services de soutien connexes. rinuit Tapirisat of 
Canada et les diverses associations régionales s'appliquent a exposer les motifs dinquiétude 
des Inuit concernant les effets de Ia mise en valeur des ressources sur I'environnement 
du Nord et sur le mode de vie de ses habitants. 
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Revendications des autochtones 

Depuis 1973, le gouvernement fédéral et les autochtones intéressés cherchent a résoudre 
deux grandes categories de revendications territoriales par un processus de négcciations 
directes. Le Bureau des revendications des autochtones (BRA) d'Affaires indiennes et du 
Nord Canada représente le gouvernement lédéral dans cette démarche. 

Les revendications particulières ont trait aux doléances que les Indiens peuvent avoir 
au sujet de I'application des traités qui les concernent ou de ladministration effective 
des terres et autres biens en vertu de Ia Loi sur les Indiens ou d'ententes officielles. Chaque 
revendication est jugée objectivement, compte tenu de bus les faits historiques pei tinents. 
L'objet du règlement de ces revendications est de réparer les pertes et les dommages 
subis par Ia ou les bandes concernées, en se Fondant sur des principes juridiques et des 
critères établis. 

Les revendications gIobaIes ont trait a I'utilisation et a loccupation traditiounelles 
des terres par les autochtones. Elles proviennent de regions du Canada oi les drciits des 
autochtones ne sont pas déjà spécifiés par un traité ou autrement. Files visent normalement 
un groupe de bandes ou de collectivités autochtones dans une zone géographique donnée 
et sont d'application générale, c'est-à-dire queUes peuvent porter entre autres sur le titre 
dune concession de terres, les droits explicites de chasse, de pêche et de piégeage, le 
dédommagement financier et les autres avantages économiques et sociaux. 

I politique des revendications gbobales a essentiellement pour objet de remptaer les 
droits non définis des autochtones relativement aux terres par des droits et des avalitages 
ccsucrets. Le règlement des revendications vise a protéger et a promouvoir le sentiment 
didentité des autochtones tout en lavorisant une participation significative a Ia société 
contemporatne et le développement éconorniqlle des territoirc's autochtones. 
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Langue 
Dans un pays caractérisé par Ia pluralité des origines ethniques, ii n'est pas étonnant 

de trouver un grand nombre de langues maternelles différentes. Au recensement du 
Canada de 1981, 61 % des répondants ont déclaré comme langue maternelle l'anglais, 
26 % le français, et 13 % une autre langue. Pour ce qui est de ceux dont Ia langue mater-
nelle est le français, 85 % demeurent au Québec. A Ia question portant sur Ia langue 
d'usage a Ia maison, 68 % ont répondu I'anglais, 25 % le français, et 7 Yo une langue autre 
que le français ou l'anglais. Près de 89 % des Canadiens qui parlent français a Ia maison 
demeurent au Québec. 

Population selon Ia langue materneile et Ia langue officiell& 

Langue olficielle Langue maternelle 

Anglais Francais Autre Total 

'rnilliers) 
Anglais seulement 13,613.7 44.4 2,464.8 16,122.9 
Francais seulement 13.9 3,894.7 78,6 3,987.2 
Anglais et français 1,114.3 2,236.1 331.6 3,682.0 
Ni anglais ni francaia 8.6 1.0 281.8 291.4 

Total 	................. 14,750.5 6,176.2 3,156.8 24,083.5 

Recensement de 1981 

Pays officiellement bilingue, le Canada jouit d'un certain nombre de politiques et 
programmes dont l'objectif est d'assurer, soutenir et encourager l'utUisation des deux 
tangues olficielles. 

La Loi sur Ies langues officielles, entrée en vigueur en septembre 1969, stipule entre 
autres que ale français et l'anglais sont les langues officiefles du Canadaa. Les principes 
fondamentaux de Ia Loi sur les Iangues officielles sont maintenant garantis par Ia Charte 
canadienne des droits et libertés qui fail partie de Ia Loi constitutionnelle de 1982. La 
Charte confirme que le français et I'anglais ont un statut et des droits et privileges égaux 
quant a leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. 
Elle stipule également que le public canadien a droit a l'emploi du français ou de l'anglais 
pour communiquer avec le siege ou l'administration centrale des institutions du Parlement 
et du gouvernement du Canada ou pour en recevoir des services. II a le même droit 
a l'égard de tout autre bureau de ces institutions là on l'emploi du français ou de langlais 
fait lobjet dune demande importante, ou là üü il Se justifie par Ia vocation du bureau. 
La Charte donne également d'amples garanties quant aux droits a linstruction dans Ia 
langue de Ia minorité. 
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Ces lois, et en fait l'ensemble de Ia politique fédérale concernant les langues officielles, 
ne visent pas a rendre tous les Canadiens bilingues*, mais au contraire a faire en sorte 
que partout oü its se trouvent en proportion raisonnable, francophones et anglophones 
puissent utiliser leur propre tangue dans leurs rapports avec le gouvernement Iédéral. 

Les principaux organismes charges des politiques et des programrnestouchant les langues 
officielles sont le Secretariat du Conseil du Trésor, le Secretariat d'Etat, Ia CI)mmission 
de Ia Fonction publique ainsi que les sociétés de Ia Couronne et les différents ininistères. 
Le commissaire aux langues officielles a pour fonction de veiller a ce que les langues 
officietles soient reconnues dans Ia pratique et que l'esprit et l'objet de Ia loi soient respectés 
dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. 

Les efforts du Canada en vue de promouvoir l'emploi et Ia comprehension des deux 
langues off icielles semblent avoir connu du succès: le nombre de personnes qui ont indiqiié 
pouvoir parler et le français et l'anglais au recensement de 1981 s'élève a près de 3.7 
millions, soit 15 % de Ia population totale, ce qui représente une augmentation d'environ 
27 % par rapport a 1971. 

Au Québec, oi 32 °A, de Ia population est officiellenient bilingue, demeureni 56 % des 
Canadiens bilingues. Hors du Québec. 9 % des Canadiens se sont dits bilingues. L'Ontario, 
oü ii % de Ia population est bilingue, compte 25 % de Ia population bilingue du Canada; 
les 27 % de Ia population du Nouveau-Brunswick qui parlent et le français et l'anglais 
représentent 5 % de Ia population totale do Canada. 

En 1981, il y avait deux lois plus de Canadiens officiellement bilingues parmi ceux 
dont le français est Ia langue maternelle que parmi ceux dont l'anglais est Ia langue mater-
nelle. La repartition selon Ia langue maternelle des 3.7 millions de Canadiens of lb iellement 
bilingues se présente comme suit: français, 2.2 millions (61 %); anglais, 1.1 millin (30 %); 
autre. 0.3 million (9 %). Parmi ceux qui se sont déclarés officiellement bilingues, 36 % 
avaient comme langue maternelle le français, 8 % l'anglais, et 11 % one autre langue. 

Cinquante-trois pour cent des Québécois dont l'anglais est Ia langue maternelle ont 
indiqué pouvoir parler et l'anglais et le français, comparativement a 45 % des residents 
du Québec ayant une autre langue maternelle, et 29 % de ceux dont Ia langue maternelle 
est Ic français. A l'extérieur do Québec, 79 % des Canadiens dont le français est Ia langue 
maternelle ont déclaré être hilingues; us ne représentent que 5 Yo de Ia population do 
Canada, mais 45 % de tous les Canadiens officiellement bilingues. Sur l'enseinble des 
Canadiens hors du Québec dont Ia langue maternelle est l'anglais ou une langue autre 
que Ic français, 5 % se considèrent officiellement bilingues. 

Religion 
Avant l'arrivée du christianisme dans le Nouveau Monde, les religions autochtones 

Ilorissaient chez les Indiens du Canada. A partir du XVIIe siècle, ces manifestations de 
Ia religiosité indigène régressent sous l'action missionnaire et culturelle des Français et 
des Britanniques. 

Contrairement aux Etats-Unis, le Canada n'a pas été, au depart, on creuset oO se tnêlaient 
diverses cultures, mais plutôt une reproduction de ses origines européennes. II en a été 
de méme de son temperament religieux. Au milieu du XIXe siècle, cependant. Ia venue 
de nouveaux ordres catholiques français au Québec et de confessions protestantes non 
conlormistes dans le Canada anglais empêcha l'unification de I'Eglise et de l'Etai Toutes 
les confessions chrétiennes continuèrent néanmoins a s'efforcer de réaliser, d,tns une 
dimension politique quelconque, leurs propres aspirations sur le plan social et national. 
Au Québec, I'Eglise catholique a exercé jusqu'à tout récemment one influence dotninante 
sur Ia plupart des aspects de Ia politique et de Ia société, tandis qu'ailleurs le prutestan-
tisme s'est efforcé de faire valoir une definition de l'identité canadienne correspondant 
a sa vision. 
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Population selon certaines confessions religieuses' 

Contession religieuse Total 

milliers 
Cathollqu& 	................. 	..... 	........... 11,402.6 47.3 
Catholique romaine 	..................... ..... 11,210.4 46.5 

Protestante 	..................... 	..... 	....... 9,914.6 41.2 
Eglise 	Unie 	................................. 3758.0 15.6 
Anglicane 	.................................. 2436.4 10.1 
Presbyterienne 	.............................. 812.1 3.4 

Luthérienne ................................. 702.9 2.9 
Baptiste 	.................................... 696.9 2.9 
Pentecôtiste ................................. 338.8 1.4 

Orihodoxes de 	lEst 	.......................... 361.6 1.5 
Orthodoxe grecque 	.......................... 314.9 1.3 

Juive ...................................... 296.4 1.2 

Non chrétiennes de lEst ...................... 305.9 1.3 

Aucune 	religion 	................ ........ 	..... 1,752.4 7.3 

Population 	totale 	......... 	....... 	............ 24,083.5 100.0 

Recensement de 1981. 
2  Comprend 'Eglise catholique romaine. 'Eglise catholique ukrainienne et i'Eglise catholique nationale polonaise 

Ces comportements ont peut-être soutenu les valeurs religieuses et morales traditionnelles, 
mais us ont aussi empêché les Eglises d'innover pour mieux s'adapter aux besoins changeants 
du pays. Entre 1880 et 1945, Ia société canadienne, autrefois de caractère essentiellement 
rural et conservateur, s'est trouvée massivement confrontée a l'industrialisation, a I'urbanisme, 
au progrès des communications et, surtout, a l'immigration. Les nouveaux arrivants, dont 
bon nombre venaient de l'Europe de I'Est ou du Sud, comprenaient entre autres des men-
nonites, des huttérites et des doukhobors. us n'avaient pas Ia même vision religieuse du 
monde que les Eglises françaises et britanniques anciennes. Les tentatives d'intégration 
de ces petits groupes a une hegémonie monoculturelle française ou anglaise ont échoué 
et, des 1945, le Canada entrait véritablement dans une eye de pluralisme religieux. 

Au recensement de 1981, 47 % des répondants se sont déclarés catholiques, 41 % 
protestants, 3 % pratiquaient d'autres religions, et 7 % n'ayaient pas de prélérence religieuse. 

Les trois principales confessions chrétiennes sont l'Eglise catholique, l'Eglise unie du 
Canada et l'Eglise anglicane. Les confessions d'effedifs moyens comprennent les presbytériens, 
les luthériens et les baptistes. Parmi les confessions chrétiennes de moindre envergure qui 
font également partie de Ia communauté religieuse du Canada figurent les adventistes, 
les témoins de Jehovah, les mennonites, les mormons, les pentecôtistes, les chrétiens rétormés, 

Le pape Jean-Paul I! bra de so visite au Canada en septembre 1984. 
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les orthodoxes, les catholiques ukrainiens et I'Armée du salut. Par leurs bonnes ceuvres, 
notamment leurs efforts communs en vue d'atteindre les populations du Nord canadien 
et les regions défavorisées du monde, toutes ces Eglises exercent une influence sociale 
et politique très valable. 

Toutes les provinces a lexception du Québec et du Nouveau-Brunswick ont une majorité 
protestante, et pres de Ia moitié (49 %) des catholiques demeurent au Québec. A part le chris-
tianisme, cependant, beaucoup d'autres religions s'épanouissent dans le Canada contemporain. 

Les religions indiennes du Canada commencent a se réaffirmer quelque peu. En fail, 
elles n'ont jamais complètement disparu, mais étant donné qu'une grande partie de leur 
doctrine a été intégrée a Ia pratique chrétienne des autochtones, ii est difficile de préciser 
Ie nombre de leurs adeptes. 

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 japonais établis de longue date dans l'Ouest sont venus sajouter des boud-
dhistes (theravada) de l'Asie du Sud-Est, en particulier a Toronto. La presence d'hindous 
de diverses écotes, tout comme celle de sikhs et de zoroastriens, est maintenant très visible 
dans les grandes regions métropolitaines, ce qui rehausse Ia richesse ella diversité de Ia 
mosaIque religieuse canadienne. 

II convient de signaler enfin Ia presence de certains mouvements parareligieux 
contemporains. Le dharmadatu, l'IsKCoN (Hare Krishna), Ia meditation transcendantale 
et Ia secte de Sri Chinmoy, pour n'en citer que quelques-uns, continuent de faire des 
adeptes. La plupart de ces mouvements n'ont pas de rites religieux, ni de clergé, ni de 
codes d'éthique officiels. Par consequent, bon nombre de leurs adherents suivent les 
pratiques d'autres grandes religions. Ces groupes recherchent avant tout l'éveil de Ia cons-
cience individuelle, et us n'ont guère de philosophie sociale ou de dimension culturelle 
bien définie. Toutefois, même s'ils ne représentent qu'une part infime de Ia mosaique 
religieuse du Canada, us n'en apportent pas moms leur couleur et leur signification propres 
dans une société de plus en plus complexe et cosmopolite. 
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Education 
Léducation au Canada est l'une des principales activités du pays. Les d.penses a ce 

chapitre représentent environ 8 % du produit national brut , 9 % du revenu personnel, 
$1,200 par habitant et $2,500 par personne active. Les sommes consacrées 1 l'éducation 
proviennent en majeure partie de sources gouvernementales, les administrations pro-
vinciales et municipales fournissant Ia plus grande part. Seul le bien.étre social vient avant 
l'éducation parmi les bénéficiaires de deniers publics. 

Tendances récentes 
Jusqu'à Ia fin des années 1960, l'éducation au Canada connait une croissance soutenue, 

parfois même spectaculaire. Laugmentation de Ia population et Ia prospérité économique 
entralnent Ia construction d'établissements d'enseignement: de nouvelles écoles primaires 
et secondaires pour accuelllir une population scolaire a Ia hausse, et des réseau 'c de colleges 
communautaires pour offrir une orientation différente des etudes universitaires tradi-
tionnelles. Les universités accusent une progression sans précédent, elles construisent 
de nouveaux locaux et agrandissent les anciens, et instituent de nouveaux programmes 
d'étude pour répondre aux besoins d'une clientele croissante. 

Au debut des années 1970 apparaissent les premiers signes de Ia tin de Ia période de 
croissance lorsque les effectifs du primaire commencent a diminuer en raison de Ia baisse 
de Ia natalité. Ce mouvement se répercutera a tous les niveaux de l'enseignement. Au 
milieu des années 1970, les effectifs du secondaire sont en baisse, et le taux d'augmentation 
au postsecondaire est en perte de vitesse. La conjoncture démographique conjuguée au 
ralentissement de l'économie se traduira dans les années 1980 par des restrictions dans 
le domaine de I'enseignement au Canada. 
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Perspectives historiques 
Lorsque les quatre premieres provinces du Canada sunirent en 1867, le pouvoir en 

matière d'éducation fut conféré aux legislatures provinciales et non au gouvernement 
fédéral. Ce même pouvoir devait être accordé a d'autres territoires au moment oü us 
acquéraient le statut de province. 

La Constitution ne prévoit donc pas de presence fédérale dans l'enseignement, mais 
le gouvernement fédéral a néanmoins exercé des pouvoirs directs en Ia matière a l'égard 
des personnes qui ne relèvent pas des autorités provinciales, c'est-à-dire les autochtones, 
les membres des Forces armées et les personnes a leur charge au Canada et a I'étranger, 
et les détenus des établissements pénitentiaires fédéraux. En outre, a mesure que l'ensei-
gnement s'est développé, Ia participation indirecte du gouvernement fédéral sous forme 
de transferts dargent aux provinces s'est accrue, pour l'appui de l'enseignement post-
secondaire, le financement direct des programmes de formation de Ia main-d'cuvre et 
le soutien du bilinguisme dans l'enseignement. 

Administration provinciale 

Etant donné que chaque province et territoire est chargé de l'organisation et de 
l'administration de l'enseignement dans sa sphere de competence, ii n'existe pas de système 
uniforme. L'autonomie provinciale a engendré des regimes d'enseignement distincts qui 
reflètent les traditions historiques et culturelles et les conditions socio-économiques. 

Coi,r.c (lart ,'n !ani,' ukrainienne t)aac neul éco(es publiqa s dii Manitoba, 7511 ik'ues d' Ia iii,t,'rnej/i' a Ia 
6' 	t!i I iu.;i air 	or' a angIai-urrurr'r' 
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Administration locale 
Les legislatures provinciales et les ministères de FEducation fournissent Ie cadre juridique, 

mais le lonctionnement même des écoles est délégue en majeure partie a des conseils 
scolaires beaux composes de membres élus ou nommés, dont les fonctions sont th1ermi-
flees par les lois provinciales et les règlements ministériels. Leurs attributions varient, 
mais elles comprennent en général Ia construction des écoles, le transort des élèves, 
l'embauche des enseignants et Ia fixation des taux des impôts scoIaire. 

Organisatlon scolaire 
Dans toutes les provinces et tous les territoires a l'exception de l'Ontario et du Québec, 

l'enseignement primaire-secondaire s'échelonne sur 12 ans. L'Ontarbi offre une 13e 
année a I'intention des élèves qui se dirigent vers l'université. II est possible également 
d'obtenir un diplóme d'études secondaires après une 12e année, mais elui-ci ne mène 
pas directement aux etudes universitaires. Au Québec, le système comprend 11 années 
d'études ;usqu'à Ia fin du secondaire, suivies d'un programme de deux oU trois ans dans 
un college d'enseignement général et professionnel (cEGEI'). Les élèves qui envisagent 
d'aller a luniversité doivent suivre be programme de deux ans des Ci GEPS. 

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

les élèves peuvent choisir, dans les limites d'un certain éventail, les cours qui répondent 
a leurs besoins particuliers et, a l'intérieur des exigences provinciales, ils peuvent se constituer 
un programme d'études en faisant des choix parmi différentes matièn's. 

A une certaine époque, les écoles secondaires dispensaient un enseignement surtout 
théorique qui préparait aux etudes universitaires. La formation professionnelle se donnait 
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dans des établissements distincts, a l'intention principalement des jeunes qui ne désiraient 
pas Faire des etudes postsecondaires. Aujourd'hui, bien qu'il existe encore des écoles secon-
daires techniques et commerciales, Ia plupart des écoles secondaires sont des polyvalentes 
offrant des programmes intégrés de tous genres. 

Ecoles indépendantes 
Dans toutes les provinces, un certain nombre décoles primaires et secondaires fonctionnent 

en marge du système d'écoles publiques. Ces écoles privées ou indépendantes ont été créées 
en remplacement du système public, pour des considerations de religion, de langue ou 
de statut social ou scolaire. Les politiques provinciales concernant les écoles privées varient 
considérablement, depuis I'octroi de subventions directes par élève jusqu'a un niveau minimal 
de contribution provinciale au financement et a l'inspection. II existe également des 
prématernelles et maternelles privées a l'intention des enfants d'âge préscolaire. 

Ecoles séparées 
Dans cinq provinces, des dispositions législatives prévoient lexistence d'écoles 

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

écoles catholiques desservent le plus nombreux groupe religieux dans Ia province et sont 
organisées en districts scolaires. Vers le milieu des années 1960, les principales confessions 
protestantes (Eglise anglicane, Eglise unie et Armée du salut) ont fusionné leurs écoles 
et leurs conseils scolaires. Deux autres groupes, les pentecôtistes et les adventistes du 
septième jour, dirigent également des écoles. 

Au Québec, ii existe deux systèmes, un pour les catholiques et un pour les non-
catholiques. Dans les années 1970, Ia distinction fondée sur Ia religion a été remplacée, 
dans une certaine mesure, par une distinction fondée sur Ia langue d'enseignement. Les 
deux systèmes sont subventionnés. 

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

Enseignement postsecondaire 
Dans les années 1960 et 1970, ii s'est produit une croissance extraordinaire des programmes 

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

Etablissements décernant des grades 
II existe au Canada plusieurs types d'établissements décernant des grades: établissements 

offrant au moms des programmes menant a l'obtention d'un grade en arts et en sciences; 
grands établissements décernant des grades allant jusqu'au doctorat dans diflérentes dis-
ciplines; établissements de moindre envergure décernant des grades du 1er  cycle univer-
sitaire en arts seulement; établissements indépendants décernant seulement des grades 
en religion et en théologie; et établissements offrant des programmes pour l'obtention d'un 
grade dans une seule discipline, par exemple le genie, les beaux-arts ou l'enseignement. 

Le ministère de Ia Defense nationale Finance et administre trois établissements qui 
dispensent gratuitement un enseignement du niveau universitaire: le Royal Military College 
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a Kingston (Ont.), le Royal Roads a Victoria (C-B.) et Ic College militaire royal de Saint-Jean 
(Qué.), affilié a l'Université de Sherbrooke. 

Pour entrer a l'université, ii faut normalement posséder un diplOme d'études secondaires 
et avoir suivi certains cours et obtenu des notes suffisantes. Cependant, Ia plupart des 
universités acceptent des o6tudiants d'âge mfiro méme s'ils ne satisfont pas a toutes les 
exigences habituelles. 

Selon Ia province, ii faut de trois a quatre années d'études pour obtenir un baccalauréat 
général en arts ou en sciences. La plupart des universités offrent a Ia fois des baccalauréats 
généraux et des baccalauréats spécialisés; ces derniers nécessitent normalement une année 
d'études de plus. Pour We admis dans certaines facultés de professions libérales comme 
le droit, Ia médecine, l'art dentaire et le genie, ii faut normalement avoir satisfait en partie 
ou en totalité aux conditions requises pour le baccalauréat. 

Pour être admis a un programme de maltrise, ii faut normalement détenir un baccalauréat 
spécialisé ou l'équivalent. La plupart des programmes de maltrise prévoient une ou deux 
années d'études supplémentaires, plus Ia soutenance d'une these. Pour postuler un doctorat, 
ii taut avoir une maItrise dans Ia discipline en question. 

Les frais de scolarité des universités varient dune province a l'autre et a l'intérieur 
d'une même province. A l'lle-du-Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-
Brunswick, au Québec, en Ontario et en Alberta, us sont différents pour les étudiants 
non canadiens. 

Colleges communautaires 
Pour Ia formation postsecondaire hors des universités, toutes les provinces se sont dotécs 

de colleges communautaires publics: colleges régionaux en Colombie-Britannique, instituts 
de technologie et autres colleges publics en Alberta, instituts d'arts appliqués et de sciences 
en Saskatchewan, colleges d'arts appliqués et de technologie (cAAT) et colleges de techno-
logie agricole (cAT) en Ontario, et colleges d'enseignement général et professionnel (CEGEP) 
au Québec. II existe aussi d'autres établissements offrant des cows dans des domaines spécialisés 
comme les pêches, les technologies marines et les technologies paramédicales. Dans Ia 
plupart des provinces, les cours de sciences infirmières sont aujourd'hui dispenses par les 
colleges communautaires et non par les écoles hospitalières comme autrefois. 

Pour être admis dans les colleges communautaires publics il faut normalement un 
diplôme d'études secondaires, sauf si le candidat est un élève d'âge mIlr. De plus, certains 
établissements offrent des programmes de rattrapage pour les candidats qui ne satisfont 
pas aux critères d'admission. 

Formation technique et enseignement des métiers 
La formation technique et l'enseignement des métiers varient d'une province a l'autre, 

et souvent a l'intérieur d'une même province. Les écoles secondaires offrent des programmes 
de formation professionnelle et technique, et les élèves peuvent continuer d'acquérir ce 
genre de formation dans les écoles de métiers et les écoles commerciales publiques et 
privées, les divisions commerciales des colleges communautaires et les établissements assimilés. 
Des cours de métiers se donnent également dans le cadre de programmes d'apprentissage 
et de formation dans lindustrie. 

Education permanente 
Ces 10 dernières années, le secteur des programmes d'enseignement a I'intention des 

adultes hors circuit scolaire est celui qui a progressé Ic plus rapidement au Canada dans 
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le domaine de l'éducation. Les ministères de l'Education, les conseils scolaires, les colleges 
communautaires et les universités offrent un grand nombre de programmes a temps par-
tiel qui permettent aux adultes d'acquérir une accreditation a divers niveaux scolaires 
ou de poursuivre leurs intérèts personnels. Des programmes sont dispenses également 
par des associations professionnelles, des syndicats, des groupements communautaires, 
des Eglises, des bibliothèques publiques, des organismes publics, des entreprises et des 
industries. II existe aussi des cours par correspondance. 

Principaux faits statistiques 
En 1983-84, léducation était l'activité principale de 6,073,000 Canadiens, soit environ 

25 % de Ia population totale. Sur ce nombre, 5,743,000 étaient des élèves a temps plein 
qui recevaient une formation dispensée par 334,000 enseignants a temps plein dans 15,900 
établissements d'enseignement. Les dépenses au chapitre de lenseignement pour 1983-84 
ont atteint $30.5 milliards ou 7.8 % du produit national brut (I'Nn) du Canada. 

La dénatalité observée ces dernières années et le ralentissement de limmigration ont 
provoqué une baisse des ef!ectifs des écoles primaires et secondaires qui persiste depuis 
le debut des années 1970. Au niveau postsecondaire, toutefois, Ia hausse des taux de partici-
pation a nettement compensé Ia baisse de Ia taiUe du principal groupe de population drigine 

Les effectils au primaire et au secondaire s'établissaient a 4,977,200 en 1983-84, soit 
un recul de 0.5 % sur 1982-83 et de 15 % par rapport au sommet de 5,888,000 enregistré 
en 1970-71. Au primaire, les elfectifs ont diminué de 21 %, tombant du chifire record 
de 3.844,000 en 1968 a 3.024,000 en 1983. On prévoit que cette tendance a Ia baisse 
se poursuivra Jusqu'au milieu des années 1980, puis se stabilisera pour plusieurs années. 
Les effectifs du secondaire évoluent de façon analogue a ceux du primaire, mais avec 
un decalage de sept ou huit ans. L'augmentation récente de Ia participation au-delà des 
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ages de frèqueiitation scolaire obligatoire a ralenti Ia diminution, ci pourrait se traduire 
par une faible progression avant Ia fin des années 1980. 

En 1983-84, les effectifs a temps piein au postsecondaire s'élevaient a 765,800, soit une 
augmentation de 6 % par rapport a 1982-83. Les étudiants des universités représcntaient 
59 % du total, mais le taux d'augmentation observe ces 10 dernières années est inférieur 
a celui des colleges communautaires oü les effectifs a temps plein ont grimpé de 89 %, 
soit de 166,100 en 1970-71 a 314.600 en 1983-84. Parallèlement, les etfectifs a temps plein 
des universités sont passes de 309,500 a 441,200, soit une augmentation de 43 %. 

En 1983. 289.000 élèves ont reçu des diplômes d'études secondaires, soit urn baisse 
de 5.5 % par rapport a i'année précédente. Environ 55 % des diplômés du secundaire 
se dirigent normalement vers un établissement postsecondaire. 

En 1983, les universités ont décerné 89,800 baccalauréats et premiers grades professionnels, 
13,900 maItrises et 1,800 doctorats acquis. Les colleges communautaires, pour letir part, 
ont décerné 74,100 dipiômes. 

Les dépenses d'enseignement de Ia maternelle aux etudes supérieures ont atteint $30.5 
milliards en 1983-84, et scion les premieres estimations cues se situeraient aux environs 
de $31.7 milliards pour 1984-85. Le primaire-secondaire a absorbé queique $20 milliards 
du total pour 1983-84, les universités $6 milliards, les colleges communautaires $2.6 milliards, 
et ia formation professionnelle $1.9 milliard. 

Les dCpenses par habitant au titre de l'éducation ont grimpé de $315 en 1969 a $1,230 
en 1983, et par personne active, de $808 a $2,500. Néanmoins, d'autres indicateurs réèlent 
une baisse relative des dépenses d'enseignement. En 1970, année øü les effectils a temps 
plein ont atteint des niveaux records, les dépenses d'enseignement représentaient 11.0 % 
du PNB ci 22 % des dépenses publiques, proportion supérieure a celie de tout autn sec-
teur. En 1980, l'éducation était tombée A 7.5 % en proportion du PNB, et le bienêtre social 
était devenu le principal consornmateur des ressources de i'Etat. Ces dernières aniiées, 
Ia proportion du I'NH représentée par les dépenses au chapitre de i'éducatiori se situe 
entre 7.5 et 7•9 0,4, 



Arts et culture 
Dans une grande mesure, le caractère dune nation se définit par Ia nature et le dynainisme 

de sa vie culturelle. L'épanouissement des arts et de Ia culture suscite un sens de l'identité 
nationale et un orgueil face aux réalisations culturelles des Canadiens. 

Les activités culturelles exercent une influence économique considerable. Notre secteur 
culturel est un employeur important, qui fournit du travail a près de 200,000 personnes. 
II contribue autarit au produit national brut que l'ensemble des industries du textile, de 
l'aviation et des produits chimiques. La jouissance et Ia participation a des activités cul-
turelles occupent une grande part de notre temps de loisir, et notre demande de produits 
culturels continue d'augmenter. 

Les pouvoirs publics et Ia politique culturelle 
Par ses politiques et ses programmes, l'administration fédérale vise a promouvoir l'activité 

culturelle en répondant aux besoins des artistes de Ia scene, des artistes visuels, des écri-
yams, des bibliothèques, des musées et des archives, de même que des industries culturelles 
telles que l'édition, Ia radio-télévision, le cinema et l'enregistrement sonore. 

Depuis Ia parution du rapport du Comité d'étude de Ia politique culturelle fédérale 
en 1982, le gouvernement a approuvé un certain nombre d'initiatives importantes au 
chapitre de Ia culture, notamment dans le domaine de Ia radio-télévision et du cinema. 
D'autres initiatives sont actuellement en voie d'élaboration. 

Le gouvernement cherche activement a atteindre son objectif culturel en conjugant 
ses efforts a ceux du secteur privé et d'autres paliers d'administration publique. Le secteur 
public subventionne Ia créativité, réglemente et encourage les activités culturelles ou 
administre même certains étabtissements culturels. Un groupe d'étude a été créé en juin 
1985 pour examiner des méthodes de financement plus efficaces des arts au Canada. 
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Le secteur privé finance également Ia créativité, et ii contribue a produire une vaste gamme 
d'activités culturelles. Mais le plus important ce sont les créateurs eux-mémes et leurs 
publics, dont les prélérences façonnent en deriiière afln'yse notre expression culturelle. 

Soutlen des programmes culturels pr.r 'e se teLr 1,kbiic. Un certain nombre de 
programmes du ministère des Communicatjn .is.tt a ;romouvoir les activités culturelles 
dans l'ensemble du pays. Voici quelques programmes mentionnés hrièvernent: 

Le programme d'aide aux activités culturelles a été irmstitué en 1980 pour offrir du 
financement aux organismes culturels professionnels a but non lucratif pour des programmes 
artistiques et culturels. Au cours des trois premieres années, des subventions ont été versées 
a plus de 400 organismes culturels dans toutes les regions du Canada, pour les aider dans 
Ia rCalisation de projets allant de Ia construction dun musée des beaux-arts a Vancouver 
a l'accueil des concours de musique canadienne. 

Le programme de développement de l'édition du Iivre fournit une aide financière aux 
éditeurs canadiens pour leur permettre d'accroItre leur part du marché au Canada et 
a l'étranger. En consolidant l'infrastructure de lindustrie, le ministère vise a faire des 
éditeurs canadiens Ia force dominante de ce marché national. 

Aux termes de Ia Loi sur I'exportation et l'importation de biens culturels, le gouvtrnement 
appuie les efforts déployés en vue de conserver au Canada les produits les plus précieux 
de notre patrimoine culturel; cest ainsi qu'iI administre un système de contrôle des expor 
tations, et qu'il offre des avantages fiscaux aux donateurs ou aux vendeurs qui offrent 
leurs biens culturels a des musées, des galeries d'art ou des bibliothèques du Canada. 

Parmi les organismes que le gouvernement a créés et qu'iI finance se trouvent k' Conseil 
des arts du Canada, Téléfilm Canada, Radio-Canada, le Conseil de Ia radiodiftusion et 
des télécommunications canadiennes, le Centre national des arts, lOffice national du film, 
a Bibliothèque nationale du Canada. les Archives publiques du Canada et les Musées 
nationaux du Canada. bus ces organes fonctionnent indépendamment dii gouvermiement, 
ce qui assure un degré élevé de liberté artistique et culturelle tout en permettani d'offrir 
Ia variété de programmes qu'exige Ia diversité de notre milieu culturel. 

/'duction do festival, Ye Gods!, wi Centre 
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Le Conseil des arts 
Le Conseil des arts du Canada accorde des subventions aux artistes et aux organismes 

professionnels de danse, de musique, de théãtre, de creation littéraire et d'édition, darts 
visuels et d'arts-média& Ces subventions sont attribuées dans le cadre des pxgrammes suivants: 

Aide aux artistes. Des bourses sont offertes aux artistes professionnels en architecture, 
administration des arts, critique d'art et conservation. littérature (fiction, poésie, pièces 
de théãtre, ouvrages pour enlants et non-fiction), danse, cinema, multidisciplinarité et 
performance, musique, photographie, théâtre, video et arts visuels. La valeur des bourses 
va de $20,000 (pour les artistes chevronnés) a des montants moindres destinés a couvrir 
les frais d'entretien, d'exécution et de déplacement. En 1983-84, ont bénéficié notamment 
de l'aide du Conseil, June Leaf (arts visuels), Richard Harrington (photographe), Nicole 
Brossard (écrivain) et Gabriel Charpentier (musicien). 

Danse. Des subventions de fonctionnement ou pour l'exécution de projets sont offertes 
aux compagnies prolessionnelles, écoles, chorégraphes indépendants, présentateurs et 
organismes de soutien. En 1983-84, 42 groupes ont reçu de I'aide, notamment le Royal 
Winnipeg Ballet ($885,000), le Anna Wyman Dance Theatre a Vancouver ($300,000), Ia 
Danny Grossman Dance Company a Toronto ($275,000), l'Ecole nationale de ballet a 
Toronto ($1,335,000), les Grands Ballets canadiens a Montréal ($885,000), The Alberta 
Ballet Company a Edmonton ($63,000) et Dansepartout a Québec ($47,067). 

Théâtre. Des subventions sont offertes aux compagnies professionnelles de théâtre 
du Canada, ainsi qua certaines écoles qui dispensent des cours de formation professionnelle 
et a des organismes nationaux de soutien. bus les ans, plus 170 groupes reçoivent de 
l'aide financière; pour 1983.84, par exemple, on peut mentionner les suivants: Manitoba 
Theatre Centre ($340,000), Rising Tide Theatre A St. John's ($50,000), Bastion Theatre 
a Victoria ($205,000), Mercury Theatre a Toronto ($5,000), Théâtre du Trident a Québec 
($190,000), Théâtre de Ia Rallonge a Montréal ($17,000) et Centre d'essai des auteurs 
dramatiques a Montréal ($68,000). 
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Musique. Dans cette discipline, le Conseil des arts consacre Ia majeure partk de son 
budget aux orchestres professionnels, commandes de compositions canadiennes, groupes 
de musique de chambre, chorales professionnelles, compagnies d'opéra et autres sociétés 
de musique. En 1983-84, ii a octroyé $479,000 pour Ia composition de nouvelles uvres 
canadiennes, et subventionné entre autres l'Orchestre symphonique de Montréal 
($1,070,000), le New Music Concerts a Toronto ($92,000), Ia Calgary Opera Association 
($135,000), le Vancouver Chamber Choir ($85,800), le New Brunswick String Quartet 
($33,000) et Ia Canadian Association of Youth Orchestras ($58,240). Le Conseil adininistre 
aussi un modeste programme d'aide aux chorales d'amateurs, aux groupes communautaires 
de musiciens et a l'enregistrement de musique canadienne. 

Creation Iittéraire et edition. Le Conseil encourage les écrits qui ont unv valeur 
culturt'lle pour le Canada (poésie, pièces de théâtre, fiction, ouvrages pour erilants et 
non-fiction sérieuse) par ses programmes d'aide aux écrivains, aux éditeurs et aux lec-
teurs. Les écrivains reçoivent de laide par exemple sous forme de lectures publiques 
et d'affectatioris comme écrivains residents. Les éditeurs peuvent solliciter des subventions 
globales ou spécifiques pour éponger les deficits de publication des Iivres qui constituent 
un apport original a Ia littérature canadienne. Le Conseil administre également les Prix 
du gouverneur général ainsi que plusieurs prix internationaux, des échanges internationaux 
d'écrivains et des subventions nationales et internationales a Ia traduction. 

Arts visuels. Des subventions sont offertes aux musées publics, aux centres d'art dirigés 
par des artistes et aux ateliers de gravure. Une aide partielle peut être accordée pour des 
projets spéciaux uniques (comme des symposiums et des publications) dans tous les di imaines 
des arts visuels, y compris i'artisanat. II existe un programme de visites d'artishs grace 
auquel des groupes d'artistes professionnels locaux peuvent inviter des artistes catiadiens 
d'autres regions a venir parler de leur travail et a échanger des idées. 
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Arts-médias. Ce service, de formahon récente, a pour objet d'appuyer les artistes 
professionnels indépendants qui utilisent les technologies classiques et nouvelles et autres 
moyens connexes pour faire de Ia creation directe. II administre trois grands programmes: 
cinema et holographie, video et audio, et médias intégrés (traiternent informatique de I'image 
et du son, contrOle de systèmes, vidéotex et télétext, techniques du laser, vidéodisque et 
mémoire optique). 

Tournées culturelles. L'Of lice des tournées du Conseil des arts a pour but délargir 
autant que possible le public des artistes canadiens et de contribuer a former des spécia-
listes dans le domaine de Ia promotion et de Ia gestion des spectacles de tournée. A cette 
fin, il off re des subventions aux artistes et groupes canadiens pour développer et consolider 
les réseaux de tournées régionales. En mai et juin 1984, par exemple, Ia compagnie de 
théâtre Citadel-On-Wheels d'Edmonton a fait une tournée de spectacles au Yukon. 

Programme Explorations. Ce programme offre des subventions aux particuliers, aux 
groupes et aux organismes (qui n'ont pas nécessairement de statut professionnel) pour 
des projets originaux qui tentent de répondre a de nouveaux besoins ou qui explorent 
de nouvelles avenues a l'intérieur ou a l'extérieur des cadres reconnus. 

Le Centre national des arts 

Les artistes interprètes et leurs publics sont immensément avantagés depuis que le 
Centre national des arts (cNA) a ouvert ses portes a Ottawa en 1969. La société du CNA 
a été créée non seulement pour diriger un établissement consacré aux arts d'interprétation 
a Ottawa, mais également pour promouvoir le développement de ceux-ci tant dans Ia 
region de Ia capitale nationale que dans l'ensemble du Canada, en collaboration avec 
le Conseil des arts. 
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Le CNA a une double fonction qui lui est propre. II ofire l'occasion de s'exécuter a des 
artistes canadiens de passage, de même qua des groupes de diverses parties du monde. 
bus les arts d'interprétation. soit musique, théãtre, danse et spectacle de vark'té, y sout 
largement représentés, do classique au contemporain. 

Dans un effort en vue d'exercer ses talents au profit du plus grand nombri possible 
de Canadiens, le CNA appuie largement les tournées de spectacles, Ia radiodilfusion et 
lenregistrement. Par exemple, au cours de ses 14 premieres annCes d'existence lOrchestre 
du CNA, de reputation internationale, a donné des representations dans une cntaine de 
localités canadiennes, de même quaux Etats-Unis, en Europe, en Grande-Bretagne et 
en Amérique centrale. Quelque 250 spectacles sont présentés chaque année au CNA, dans 
les deux langues officielles et a des auditoires de plus de 700,000 personnes. 

Téléfilm Canada 

La Société de développement de Findustrie cinématugraphique canadienne, créée en 
1967, et qui s'appelle depuis récemment Téléfilm Canada, appuie lindustrie canadienne 
du film et du video par le moyen de prêts et de subventions spéciales pour Ia rtalisation 
et Ia distribution de longs métrages canadiens au Canada et a Fétranger. Téléfilm contribue 
également au financement de pnductions télévisées créées par des compagnies d'appartenance 
canadienne. Sur le plan international, Télélilm administre les ententes de coproduction 
do Canada, qui ont donné lieu a des réalisations cinématographiques telles que La guerre 
du feu, Atlantic City et Maria Chapdelaine. 

Des fonds sont offerts également pour diverses activités connexes. Des prêts permettent 
aux producteurs d'élaborer des projets et de commencer a lilmer pendant qu'ils cherchent 
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a obtenir du uinancement permanent. Des prêts sont offerts aux distributeurs canadiens 
pour le lancement de films canadiens au Canada. Des subventions sont accordées a des 
organismes sans but lucratif de l'industrie cinématographique pour des festivals du film. 
des ateliers et des séminaires. Des fonds sont fournis également pour Ia redaction de 
scenarios de longs métrages et de productions télévisées. 

Téléfilm a permis a des millions de Canadiens de voir beaucoup plus de films canadiens 
que jamais auparavant. 

Office national du film du Canada 

L'Office national du fitm (oNr) produit et distribue des films canadiens de haut calibre 
sur une grande variété de sujets depuis sa creation en 1939. Chaque année, it distribue 
des milliers de films et autres instruments audio-visuels pour projection a Ia télévision, 
dans les cinémas, en salle de ctasse et a domicile. Ses films sont offerts en nombre croissant 
par les points de location de videos. L'ONF organise également des conferences sur Ia 
cinématographie, et des ateliers avec des cinéastes renommés. 

Par Ia recherche et le développement, l'oNF favorise l'avancement de l'art et de Ia 
technologie de Ia communication audio-visuelle. II encourage également le cinema canadien 
par diverses formes d'intervention; it aide par exemple les producteurs et les nouveaux 
cinéastes canadiens, et it participe a de nombreux festivals canadiens du film. 

L'excellente qualité des films de l'oNF est reconriue dans le monde entier. 

Mario, production de ('Office national dv film, avec Xavier Norman Petermann dons Ii' rOk' ii trc 
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Musées 
Au cours de Ia dernière décennie, ii s'est produit au Canada un essor rernarquable 

de lactivité muséologique. Actuellement, 1,700 musées environ soot exploités dans 
l'ensemble du pays, et une soixantaine de grands établissements accueillent chatue année 
plus de 11 millions de visiteurs. L'effectif des musées a aussi beaucoup augmenté, et les 
programmes de formation en muséologie se sont développés. Depuis 1972, l's musées 
reçoivent une importante aide financière de tous les paliers de gouvernernent. cc qili 
témoigne du vii intérét du public pour Ia preservation du patrimoine naturel, historique 
et artistique du Canada. 

Les Musées nationaux du Canada 

Les quatre musées nationaux du Canada sont le Musée des Beaux-Arts dti Canada, 
Ic Musée national de l'homme (qui englobe Ic Musée canadien de Ia guerre), Ic MusCe 
national des sciences naturelles et Ic Musée national des sciences et de Ia technologie 
(qul englobe Ic Musée national de l'aviaflon et Ic Musée de l'agriculture). L'aspect pri-
mordial de Ia politique nationale concernant les musées est l'accès par tousles ('anadiens 
a leur patrimoine national et Ia preservation de ce patrimoine. 

Linstitut ccinadren de conseroation off re des services spécialisés de conservation, elfectue 
des recherches et soccupe de formation spécialisée en organisant des stages a lintention 
du personnel des musées; il of Ire aux petits établissements les services de ses laloratoires 
mobiles, publie des bulletins techniques et lournit des renseignements sur Ia conservation 
et d'autres domaines connexes. 

Le Réseau canadien din formaion sur Fe patrimoine aide les musées a se doter du systèmes 
automatiques et manuels pour Ia preservation des données concernant leurs collections, 
et ii met a leur disposition un système informatisé pour l'échange de ces données. 
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Le Programme international a pour objet de stimuler l'intérêt a légard des activités 
muséologiques internationales et de faciliter les échanges dexpositions entre le Canada 
et 1'étranger. 

Le Programme des expositions mobiles exploite trois muséobus qui présentent des artefacts 
et des pièces complémentaires dans les petites localités dépourvues de tout service de musée. 

Le Programme dappui aux muses assure aux musées et a d'autres établissements 
sans but lucratif une aide financière et technique, de même que des services d'inlormation 
et de coordination permettant une utilisation maximale des ressources existantes. 

La politique prévoyait aussi l'établissement dun réseau national de 25 musées associés 
comprenant les quatre musées nationaux situés a Ottawa, eLla creation dun réseau de 
centres d'exposition dans les locatités non desservies par les grands musées. 

Le Musée des Beaux-Arts du Canada. Le rOle de ce musée, depuis sa londation en 
1880, est de susciter l'intérêt du public a l'égard des arts plastiques et de favoriser l'épa-
nouissement des arts au Canada. Le Musée a enrichi ses collections et s'est acquis une 
renommée internationale. 

Le Musée des Beaux-Arts renferme plus de 40,000 ceuvres d'art: peintures, sculptures, 
estampes, dessins, photographies, pièces darts décoratifs, videos et films. Ses collections 
historiques revêtent un caractère national et international, qui permet aux Canadiens de 
retracer les origines et l'évolution 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 augmentée. 

Unc rencontre des commissaires d'écoles, par Robert Harris. Musée des Reuu,v-.4rts u/ti (iftw/ui 



On v trouve de nombreuses (luvres de grands mail res des principales ëcoles européennes 
du XlV au XXe siècle et des collections florissantes dart asiatique et rnodrrne. 

Le Musée organise a l'intention des visiteurs des expositions, des conferences, des projections 
de films et des visites commentées. Le public a également accès a sa bibliothéque de référence 
qui contient plus de 72,000 volumes et périodiques sur l'histoire de l'art et divers sujets connexes. 

Le Musée prepare, dans l'intérêt de tous les Canadiens, des expositions itinérantes, des 
tournées de conferences, des publications, des reproductions et des projections de films. 
II fail connaltre lart caiiadien a l'étranger en participant a des expositions interiiationak's; 
it fait aussi venir d'importantes expositions au Canada. 

Ic Musée national de l'homme. Ce musée recueille, conserve, interprète et expose 
des ubjets du patrimoine historique et culturel des différentes ethnics canadiennes, il effectue 
également des recherches et public des données a ce sujet. 

Le Musée occupe huit salles dexpositions permanentes dans l'édifice conimémoratif 
Victoria: 'L'épopée humain&, galerie d'introduction; Le Canada avant Cartier, qui relate 
Ia préhistoire du Canada; aLes Inuib., étude sur les habitants du Nord; sLes peuplades des 
longues habitations, portrait de Ia société iroquoise; .Les chasseurs de bisons, étude des 
Indiens des Plaines; Le rnonde du corbeau, nouvelle salle d'expositions sur les cultures 
autochtones de Ia côte du Pcifique au Canada; Quelques arpents de neige et Notre paIn-
moine: Iodyssée canadienne, qui traitent de l'histoire du peuplement et du développement 
social au Canada et de Ia riche mosaique de cultures apportée par les pionniers. 

Le Musée canadien de Ia guerre, deuxième établissement public du Musee national 
de Ihomme, s'occupe de recherches, d'expositions et de publications sur l'histoit e militaire 
et abrite une vaste collection de souvenirs allant des ceuvres dart aux chars d'assaut. 
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Masque du Noohlmal. ou danseur bouffon, xixe  siècle, Musde national de l'homme. Le Noohimal 
jouait on role important dons les dances riluelles dhwer des Kwakiutl. 

I..e Musée national des sciences naturelles. Ce musée participe a un grand nombre 
de travaux de recherche importants eftectués soit par son personnel, soit en collaboration 
avec des scientifiques d'universités et d'autres organismes externes. Ses collections comptent 
plus de 5 millions de specimens qui sont a Ia disposition des scientifiques du monde entier. 
En outre, ii publie des documents d'intérêt scientifique sur des sujets relatifs a ses collections. 

Sept salles d'expositions permanentes ont été aménagées: eLa Terre, La Vie dans le 
temps*, ((Les Oiseaux du Canadae, Les Mammifères du Canadae, eLa Vie animale, eLes 
Animaux dans Ia natures et ((La Vie végétales. Elles présentent l'histoire naturelle grace 
a des montages audio-visuels, des mécanismes de demonstration a bouton poussoir, des 
dessins, des maquettes et des milliers de specimens provenant des collections du Musée. 
Des expositions temporaires organisées par le Musée ou prêtées par d'autres établissements 
sont présentées dans une salle spéciale. 

Les conlérences, projections de Iilms et programmes spéciaux danimation offerts par 
le Musée gagnent de plus en plus Ia faveur des écoliers et du grand public. Des ouvrages 
de vulgarisation, un service de prêt de documents éducatifs aux écoles et un programme 
d'expositions itinérantes mettent a Ia portée de tous les Canadiens leur patrimoine national. 
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Lc %lusée national des sciences et de Ia technologie. ('e itiusIe reçot (ha ue anne 
plus dun demi-million de visiteurs qui peuvent monter dans des véhicules et tnanipuler 
nu simplement admirer les montages animés qui mettent en valeur ses colleetions. De 
plus. 200,000 personnes visitent annuellement le Musée national de I'aviation a l'aéroport 
de Rockcliffe. 

Les salles d'expositions du Musée présentent des maquettes de navires, des horloges, 
d's appareils de communication, un ordinateur, une poussinière, des machines agricoles 
ruiennes et modernes, des presses dimprimerie et des objets relatant l'histoire d' l'aviation 
in (anada. Lhistoire des transports terrestres au pays est illustrée par divers engins, depuis 
hs traineaux et carrosses jusquaux locomotives a vapeur géantes et aux premieres auto-
utihiles. Jeunes et adultes sen donnent a cur joie dans Ia salle de physique qui présente 
ks illusions d'optique et des instruments leur permettant de mettre leurs conitaissances 

a Fépreuve. A l'observatoire du Musée, le plus grand telescope réfracteur du Canada sert 
ii l'ohservation des étoiles dans le cadre de programmes éducatifs présentés en soirée. 

l)es guides assurent Ia réalisation de programmes éducatifs sur des sujets généraux 
MI particuliers a l'intention de tous les groupes d'Age. Le Musée conçoit et realise des 
txptsitions qui traversent parfois tout le Canada; de plus, ii effectue des échanges d'objets 
ave dautres musées canadiens et étrangers. 

I.e Musée national de l'aviation compte une centaine dappareils qui témoignent des 
l)rogrès de laviation depuis ses debuts jusqu'a aujourdhui, et de I'importance de Ia machine 
volante dans Ia découverte et le développement au Canada. 

Un nouveau Musée de I'agriculture, loge a létage supérieur de Iétable latière a Ia 
lerinie expérimentale centrale a Ottawa, présente deux expositions dont I'unc s'intitule 
l.a k'iiaison an ('anada ci lautre tnt grange des années 1920. 
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Bibliothèques et archives 

Bibliothèques 
Au Canada if existe des bibliothèques depuis le debut du XVllle  siècle. Avant 1850, 

ii s'agissait de bibliothèques juridiques, théologiques et universitaires; après cette date 
sont apparues celles spécialisées dans le domaine des affaires et de l'industrie. En 1882, 
Ia Loi de l'Ontario concernant les bibhothèques gratuitesp marquait l'avènement des biblio-
thèques publiques Iinancées par les impôts. Le plus grand essor des différents genres 
de bibliothèque s'est produit après 1950, et aujourd'hui La plupart des Canadiens ont accès 
a des services de bibliothéque. En général, les bibliothèques assument deux fonctions 
principales: transmettre et preserver le patrimoine intellectuel. Elles accordent plus 
d'importance a I'une ou l'autre de ces fonctions selon les besoins de leurs clientèles. 

Les quelque 10,(X{) hibliothèques scolaires du Canada ont pour tAche premiere de transmettre 
les connaissances et de mettre du materiel didactique a Ia disposition des élèves. Aux imprimés 
traditionnets se sont ajoutées de nombreuses autres sources d'information telles que films, 
enregistrements, bandes, diapositives et trousses éducatives. Les bibliothèques scolaires 
sont en fait devenues des ((centres de ressources multi-médias. 

Les bibliothèques de college soccupent surtout de rassembler des documents didactiques. 
Elles sont reconnues pour leurs collections de materiel audio-visuel et pour les moyens 
qu'elles mettent en ceuvre pour servir aussi bien les diplômés des écoles secondaires que 
les personnes âgées, et des intérêts s'échelonnant entre Ia technique automobile et l'équitation. 

Les bibliothèques d'université ont aussi pour tãche de fournir aux étudiants et aux 
professeurs des instruments didactiques, mais elles jouent en outre un rOle important dans 
Ia preservation de notre patrimoine de rnanuscrits et d'imprimés. C'est pourquoi elles 
possèdent les fonds les plus volumineux et de vastes collections spécialisées, notamment 
de manuscrits littéraires ou d'ouvrages canadiens rares. Ii arrive souvent qu'elles manquent 
d'espace et de ressources financières pour faire face aux prix croissants et conserver tout 
leur personnel. Elles ont trouvé diverses solutions a ces problèmes: utilisation de micro-
formes pour économiser l'espace et assurer Ia preservation des originaux; automatisation 
des activités de bibliothèque. notamment le catalogage, pour pouvoir accomplir plus rapi-
dement leurs différentes tâches; creation de réseaux pour favoriser l'échange des données 
bibliographiques; et participation a La mise en commun des ressources. 

II y a environ 1,500 bibliothèques spécialisées au service d'entreprises, d'organismes 
gouvernernentaux et d'associations. Leurs ressources propres se composent de documents 
spécialisés, de banques de données et de spécialistes. Elles sont généralement petites, 
saul celles des assemblées législatives qui possèdent souvent dimportantes collections 
de documents publics. Les bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur et 
les bibliothèques spécialisées réservent leurs services aux membres de ces étahlissements. 
Toutefois, les bibliothèques publiques canadiennes ont des documents imprimés et non 
imprimés qu'elles mettent a Ia disposition du grand public, qui s'en sert pour se distraire, 
se renseigner ou parfaire ses connaissances, et elles contribuent souvent a Ia preservation 
de documents historiques locaux qui autrement seraient perdus. Outre les services de 
prêt et de référence, elles ofirent une vaste gamme de programmes et de services; bon 
nombre fournissent des renseignements d'intérêt communautaire. Un nombre croissant 
d'entre elles trouvent des moyens de faire bénéficier de leurs services les personnes qui 
ne peuvent s'y rendre: personnes âgées, malades et prisonniers. D'autres encore offrent 
des ouvrages en langue étrangère aux personnes dont Ia langue maternelle n'est nile 
français ni l'anglais, ainsi que des livres spéciaux aux handicapés physiques. 

Comme les bibliothèques relèvent des administrations provinciales, le Canada n'a pas 
de réseau national unifié de bibliothèques. Les bibliothèques spécialisées sont financées 
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par les organismes queues servent, et les bibliothèques d'établissements d'enseignement 
par une combinaison de fonds locaux, provinciaux et, dans une certaine mesure, fédéraux, 
ou par des fonds de dotation. Les réseaux de bibliothèques publiques, sauf dans les 
Territoires, sont finances au moyen de londs locaux et provinciaux et coordonnés par 
les organismes provinciaux charges des bibliothèques. 

Deux bibliothèques financées par le gouvernement fédéral ont pour maiidat de servir 
tout le pays. La bibliothèque ressource en sciences, technique et sante, est linstitut caria-
dien de linformation scientifique et technique (ICIST). Les services automatisés quil offre 
(omprennent l'accès en direct a Ia documentation scientifique et technique a l'échelle 
inondiale. I'accès a des données ayant fait l'objet dune evaluation critique, et un système 
dinformations personnalisées. A cela sajoute un service de prêt et de photocopie des 
ouvrages qui composent J'excellente collection de l'Institut. 

La Bibliothèque nationale du Canada, créée en 1953, est un centre de documeiitation 
en sciences humaines et sociales, et on y trouve en particulier tous les genres de publica-
tions canadiennes. Elle administre le règlement sur le dépôt legal, publie Ia bibliographie 
nationale Canadiana, et tient des catalogues collectifs qui permettent aux bibliothèques 
et aux chercheurs de savoir dans quels étahlissements canadiens se trouveiit les ouvrages 
qu'ils désirent. Elle encourage Ia creation de réseaux bibliographiques nationaux pour 
favoriser le partage des ressources et s'emploie a mettre en place un réseau fédëral de 
bibliothèques. Elle collabore aussi a des programmes internationaux qui permt't tent a 
divers pays déchanger entre eux des publications et des informations nationales, par des 
moyens traditionnels ou nouveaux. 

Au Canada, les bibliothécaires sont formés dans les universités. Sept établisst'ments 
denseignement supérleur décernent des maltrises en bibliothéconomie. et  deux uffrent 
aussi des doctorats. La formation de bibliotechnicien sacquiert au niveau postsecondaire 
dans les colleges corn munautaires de nombreuses regions du pays. 

Archives 
Les Archives publiques du Canada ont pour role d'acquérir, de conser'er,  et de mettre 

a la ilisp iSitiori dii public lulls ks k ,cuti,&tits relatils aux divers aspects dt' I. vie canadienni 
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et au développement du pays. A une certaine époque, les chercheurs s'intéressaient 
presque exciusivement aux documents manuscrits. Aujourd'hui on reconnalt une égale 
importance aux documents de toute espèce en tant que sources d'information. Outre 
leur propre bibliothèque, les Archives publiques comptent mainteriant des divisions dis-
tinctes pour les manuscrits, cartes et plans, tableaux, documents lédéraux, dessins et estam-
pes, photographies, films, enregistrements télévisuels et sonores, et archives ordinolingues. 

Les Archives exercent des lonctions egalement importantes en gestion des documents 
publics. La Direction de Ia gestion des documents aide les ministères et organismes fédé-
raux a établir et administrer des programmes efficaces de gestion et d'élimination des 
documents. Ici encore les microfilms et les documents ordinolingues jouent un grand role. 

La maison Laurier, ancienne residence a Ottawa des premiers ministres Sir Wilf rid 
Laurier et William Lyon Mackenzie King, est administrée par les Archives publiques. Des 
collections de tableaux, de porcelaines et d'argenterie ajoutent au noble charme de cette 
demeure, qui accueille chaque année plus de 30,000 visiteurs. 

Les Archives ont aussi mis en (uvre un vaste programme d'expositions destinées a 
faire mieux connaitre leurs nombreuses collections et activités. La Direction des archives 
présente une série d'expositions et de publications relatives a l'histoire du Canada. La 
premiere exposition, ouverte en décembre 1981, met l'accent sur les documents historiques 
antérieurs a 1700. 

Radio-Canada 

Radio-Canada, fondée en 1936, est une soclété dttat créée par Ia Loi sur Ia radiodiffusion 
dans le but d'offrir un service national de radio-télévision au Canada. Elle est financée 
principalement par des credits publics votes chaque année par le Parlement, auxquels 
sajoutent les recettes de Ia publicité commerciale présentée a Ia télévision, Ia radio de 
Radio-Canada ne comportant pour ainsi dire pas de publicité. 

Les installations de Radio-Canada sétendent de l'Atlantique au Pacifique, et jusque 
dans le cercle arctique. Elles desservent les réseaux français et anglais de télévision et 
les chaines radiophoniques AM et FM stéréo de Ia Société. Un service radio spécialement 
consacré au Grand Nord présente des emissions en français, en anglais, en diverses langues 
arnérindiennes et en inuktitut, Ia langue des Inuit; Ia télévision du Nord a également 
commence a presenter des emissions en inuktitut. 

Tant pour La radio que pour Ia télévision, les réseaux de Radio-Canada se composent 
des stations appartenant a Radio-Canada et exploitées par elle, qui diffusent le programme 
national complet, et des stations aIfiliées privées, qui présentent un nombre convenu 
d'émissions de Radio-Canada. Dans de nombreuses petites localités et dans les regions 
isolées, des réémetteurs assurent le relais du programme national, mais ne disposent pas 
de personnel ni de studios pour réaliser des emissions locales. Un des moyens de 
transmission qu'utilise Ia Société est Ia location de canaux du satellite canadien Anik. 

Radio-Canada International, le service d'ondes courtes de Radio-Canada, diffuse tous 
les jours en 12 langues et distribue gratuitement des emissions enregistrées aux radiodiffuseurs 
du monde entier. 

Les emissions sont présentées selon des horaires varies; elles renseignent, éclairent 
et divertissent des personnes de tous ages, aux intérêts et aux goQts divers. La teneur 
est en grande partie canadienne: environ 70 % a Ia télévision et plus de 80 % a Ia radio. 

Radio-Canada ne cesse d'encourager les artistes et interprètes canadiens en dilfusant 
des oeuvres canadiennes de musique, de théâtre et de poésie, en commandant des ceuvres 
spéciales, de même qu'en parrainant des concours artistiques et en présentant des films 
canadiens. A partir de certaines emissions, Ia Société prepare des Iivres, des enregistrements, 
des bandes sonores et des films qui sont mis a Ia disposition des milieux éducatifs. 
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Loisirs 
Au Canada, Findustrialisation et les conquêtes de Ia technologie se sont traduites par 

one semaine de travail plus courte, des vacances payées plus longues, une retraite plus 
précoce, et par consequent un temps accru pour les loisirs et les divertissements. 

Les definitions des loisirs sont nombreuses et reflètent tout un éventail de points de vue, 
Par loisirs, on peut tout simplement entendre les diverses activités possibles hors travail. 
On a également assimilé les loisirs a l'ensemble des activités auxquelles une personne 
s'adonne de son plein gre; it peut sagir de se reposer, de s'amuser, de parfaire ses connais-
sances ou ses aptitudes, d'améliorer sa sante physique et mentale par Ia pratique des sports 
et l'exercice d'activités culturelles, ou encore d'uvrer bénévolement dans l'intérêt commun. 
Toutefois, de nombn'uses definitions des loisirs excluent des activités comme le sommeil, 
le manger, les déptacements domicile-travail, les travaux ménagers et les soins personnels. 
Les programmes officiels d'éducation permanente peuvent être considérés comme .rne 
forme d'épanouissement personnel ou une nécessité au méme titre que le sommeil ou le 
manger, de sorte quil est possible de les exclure aussi des loisirs. 

On ne s'entend donc pas toujours sur ce que recouvre le terme loisirs*, mais on 
s'accorde volontiers pour y rattacher certaines activités, nommément celles qui procurent 
un plaisir a celui qui les exerce, par exemple jouer au tennis ou écouter des disques. 
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II arrive que d'ingrats travaux ménagers deviennent parfois une source de divertissement, 
par exemple tondre La pelouse, cuisiner, coudre ou repeindre Ia maison. Récréation et 
loisirs different donc selon les goüts et les penchants de chacuri. 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, norrnalement le revenu augmente, mais 
un accroissement de Ia durée des loisirs se traduit habituellement par une augmentation 
des dépenses. Théoriquement, le partage du temps entre travail et loisirs est une question 
de choix. Toutelois, dans Ia pratique, Ia plupart des salaries ne peuvent personnellement 
determiner que dans une certaine mesure quelle sera Ia durée de leur travail, Au Canada, 
les jours ouvrables et les Jours chômés sont habituellement fixes par les employeurs ou 
dans le cadre de Ia négociation collective, conformément aux lois en vigueur et aux normes 
reconnues; par consequent, les travailleurs canadiens sont le plus souvent tenus de travailler 
un nombre fixe d'heures par jour et de jours par semaine. 

La semaine normale de travail au Canada compte entre 35 et 40 heures, réparties sur 
cinq jours de travail. La plupart des salaries ont droit a au moms 10 jours fériés par an 
ainsi quà un congé annuel de deux semaines, ou de trois, quatre semaines ou plus après 
un certain nombre d'années au service d'un même employeur. Compte tenu des week-
ends, des jours fériés et des congés annuels, Ia majorité des salaries canadiens disposent 
dau moms 124 jours libres de travail par an. Le temps hors travail a Ia disposition des 
Canadiens depend aussi du pourcentage qui fait partie de La population active et de Ia 
repartition de ce pourcentage entre occupés et chômeurs en quête de travail. Les inactifs 
ont donc plus de ternps libre a leur disposition. C'est le cas des gens qui ont pris une 
retraite précoce et des personnes âgées. 

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

attirent un 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 le 
Stampede de Calgary sont centrées sur des faits historiques, sociaux ou culturels. Par 
ailleurs, les attractions peuvent être soit des éléments naturels soit des creations de 
I'homme qui présentent un caractère permanent et se distinguent par des traits architec-
turaux ou géographiques ou par Fusage récréatif ou culturel auquel us se prêtent. Les 
musées, les parcs, les montagnes et La vie nocturne des villes font partie de cette catégorie. 
Par exemple, on peut citer un phénomène naturel comme les chutes du Niagara ou une 
réalisation humaine comme Lower Fort Garry a Selkirk (Man.). 

Des manifestations marquantes ont lieu dans chaque province et territoire. Parmi les 
plus anciens événements sportifs en Amérique du Nord figurent les régates annuelles 
a St. John's (f-N.). Charlottetown, capitale de lIle-du-Prince-Edouard, organise les Journées 
paysannes et Ia Semaine du Bon Vieux Temps, oIfrant au programme de Ia musique, 
des expositions agricoles et artisanales, des courses d'attelages et des parades. En Nouvelle-
Ecosse ont lieu les Jeux écossais dans les villes du Cap-Breton, et au Nouveau-Brunswick 
diverses réjouissances sont organisées en rapport avec les activités de pêche dans Ia 
province, comme par exemple le Festival du Homard a Shediac et le Festival du Saumon 
a Campbellton. 

Au Québec, ii y a Terre des Hommes, l'exposition culturelle et ethnique permanente 
de Montréal, et le Festival des Cantons a Sherbrooke, dont Le programme comprend des 
spectacles vqu6b6coisR, des concours de traction de chevaux, des soirees et de Ia cuisine 
gastronomique. En Ontario, ii existe notamment les festivals d'art dramatique de Stratford 
et de Niagara-on-the-Lake. 
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Dans rOuest canadien, les manifestations reflètent Ia diversité culturelle de cette region 
et l'héritage que les pionniers y ont laissé. A mentionner le Festival national des Ukrainiens 
a Dauphin (Man.), un Oktoberfest a Vancouver (C.-B.). le Stampede de Calgary (Aib.) et 
les réjouissances des Journées de Ia colonisation a Saskatoon (Sask.). 

Des activités spéciales ont lieu chaque été dans Ic Nord. A Yellowknife (T.N.-O.), un 
Tournoi de golf nocturne est organisé chaque année a Ia fin de juin. A Dawson City, 
au Yukon, Ia découverte d'or en 1896 est célébrée le Jour de La Découverte, en aoit, 
par des courses de radeaux sur Ia rivière Klondike et par des danses, événements sportifs 
et divertissements (lepoque. 

Récréation 
La nature des activités de loisir auxquelles les gens s'adonnent est fonction de l'âge, 

du sexe, du revenu et de La profession. Les activités récréatives physiques et sportives 
les plus répandues comprennent La natation, le patinage sur glace, le tennis, Ic golf et 
le hockey sur glace. Depuis quelques années, le ski de fond devient de plus en plus 
populaire; Ic taux de participation a ce sport est de 16.9 pour 100 Canadiens, contre 7.7 
cinq ans auparavant. 

Les activités les plus populaires comprennent l'écoute de Ia télévision et de Ia radio, 
Ia lecture des journaux, l'audition denregistrements sur bande ou sur disque et Ia lecture 
de revues. Citons également Ia frequentation des librairies, des cinémas, des lieux de 
rencontres sportives et des bibliothèques publiques. 
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Programmes des administrations publiques 
bus les echelons de ladministration publique cherchent a enrichir les loisirs des 

Canadiens. Plusieurs organismes fédéraux ont établi des programmes importants a cette 
liii, notamment Ia Direction générale de Ia condition physique et du sport amateur du 
niinistère de Ia Sante nationale et du Bien-être social. Cette dernière s'occupe surtout des 
ictivites récréatives et du conditionnement physique et execute un certain nombre de 
programmes visant a encourager les Canadiens de tous ages a participer a des activités 
(IC conditionnement physique; elle aide financièrement et conseille des organismes récréatifs 
(olnme Ic YMCA, les clubs de garçonnets et de fillettes, les scouts, les giides et les auberges 
de jeunesse; elle aide aussi les autochtones du Canada a participer davantage aux sports 
eI aux activités récréatives. 

I)ans Ia region d'Ottawa - Hull, Ia Commission de Ia capitale nationale joue un role 
important de conservation et d'aménagement dans le domaine des loisirs de plein air. 
I.es aménagements qu'elle offre cornprennent le parc de Ia Gatineau, qui s'étend sur 
357 km2  (kilomètres carrés) et se compare aisément a un parc national ou provincial, 
on réseau de promenades panoramiques et de pistes cyclables et une zone de verdure 
so demi-cercie au sud dOttawa oii bus peuvent s'ébattre; Ihiver, Ia Commission entretient 
a plus longue patinoire extérieure au monde sur le canal Rideau, et lété elle loue des 
h/pins de terre pour le jardinage dans Ia zone de verdure. 

Pulinage sur le canal Rsdeau ô ( )(tauu. In p/u.s Ions/u' put s/loire exterlellre (i/I 11515(1' 
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Paa naUanal des Lacs-Waterton en Alberta. 1985 a élë lannde du centenaire du rseai des paro nationau.k du 
canada. 

Parcs Canada 

Parcs nationaux 
Le réseau des parcs nationaux du Canada a commence avec une réserv- de terres 

de 26 km2  autour des sources thermales dans ce qul est aujourd'hui le parc national de 
Banff. De ce petit noyau, le réseau est passé a 31 parcs nationaux qui préservent plus 
de 140 000 km 2  de regions naturelles du Canada. 

Les parcs nationaux du Canada reflètent Fétonnante diversité géographique du pays. 
Le programme sétend actuellement du parc national de Terra Nova, situé sur Ia cole 
est accidentée de Terre-Neuve, au parc national de Pacific Rim, oO les vagues frappent 
Ia magnifique Long Beach sur Ia cOte ouest de lile Vancouver; de Pointe P-lée, point 
le plus au sud de Ia partie continentale du Canada, au parc national dAuyutttuq daiis 
l'Ile Bat Fin. 
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l'arc national 
du Mont- Riding, 
Manitoba. 

I. Pare national de 
Banif, Alberta. 

2. Parc national 
de llIe-du-
Prince-Edouard. 

3. Parc national 
Auyuittuq, 
Territoires du 
Nord-Oueet. 
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II existe actuellement cinq parcs situés partiellement ou entièrement au nord du 60e 
parallèle. Le parc national du Nord-du-Yukon est le refuge dune faune variée dont le 
caribou. Le parc national de Wood Buffalo chevauche les limites de l'Alberta et des 
Territoires du Nord-Ouest, et sert d'habitat au plus grand troupeau de bisons du continent. 
Kluane, au Yukon, renferme le mont Logan, Ia plus haute cime du Canada, tandis que 
dans le parc national de Nahanni ([.N.-O.), les spectaculaires chutes Virginia de Ia rivière 
Nahanni-Sud plongent dans Ia vallée située a 90 m (metres) plus bas. Dans lule Baff in, 
Auyuittuq, qui signifie en inuit d'endroit qui ne fond paso, est le premier parc national 
au-delà du cercle arctique. 

Les paysages magnifiques et les nombreuses possibilités de loisirs qu'offrent les parcs 
nationaux attirent des visiteurs toute l'année, que Ce soit pour faire du camping, des visites 
touristiques, des excursions a pied, de l'alpinisme, de Ia natation, de Ia pêche, du ski ou 
de Ia raquette. Des programmes d'interprétation, qui comprennent des visites commentées, 
des expositions, des films et des brochures, expliquent l'histoire naturelle des diverses regions. 

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

Parcs Canada perpétue le souvenir de personnes, événements et lieux historiques qui 

Kings Landing au Nouveau-Brunswick. 
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ont joué un role important dans l'évolution du pays. Depuis 1917, date a laquelle Fort 
Anne, en Nouvelle-Ecosse, est devenu le premier parc historique national, 73 parcs et 
Ileux importants et plus de 900 plaques et monuments sont venus marquer un moment 
d'histoire. A l'heure actuelle. environ 30 nouveaux lieux sont en voie daménagement. 

Les lieux sont choisis pour leur importance culturelle, sociale, politique, économique, 
militaire ou architecturale et englobent des grandes découvertes archéologiques, dont 
le cimetjère indien de Port aux Choix et Ia colonie scandinave de l'Anse aux Meadows, 
a Terre-Neuve, établie vers lan 1000. Le parc historique national de l'Anse aux Meadows 
a été désigné Site du patrimoine mondial en 1980. 

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

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

Les fortifications militaires protégées a titre de Iieux historiques nationaux comprennent 
d'abord Ia solide forteresse de Louisbourg dans l'ile du Cap-Breton, construite par les 
Français au XVIlle siècle pour protéger leurs possessions coloniales en danger, puis une 
série de postes français et anglais le long du Richelieu et du Saint-Laurent, pour Se terminer 
par le fort Rodd Hill dans I'ile Vancouver, emplacement de trois postes de defense côtière 
britanniques de Ia fin du XIXe siècle. 

Les postes de traite des fourrures de Rocky Mountain House en Alberta, Fort St. James 
dans le nord de Ia Colombie-Britannique et Fort Langley en Colombie-Britannique, o 
a comniencé lindustrie d'exportation du saumon de Ia province, rappellent lexpansion 
du commerce et La colonisation de l'Ouest. Cette dernière s'est ef[ectuée pacifiquement 
grace entre autres a Ia Police montée du Nord-Ouest, qui est commémorée a Fort Walsh 
(Sask.), premier quartier général de ce corps. La ferme Motherwell, près d'Abernethy 
(Sask.), illustre l'époque des pionniers dans les Prairies. 

La principale voie de Ia ruée vers lor du Kiondike est marquee et protégée par le 
parc historique international du même nom. A Dawson City, yule qui a connu on essor 
extraordinaire en 1898, le Palace Grand Theatre, Ia hutte du poète Robert Service et 
le bateau a roue a aubes S.S. Keno ont été restaurés, et d'autres bãtiments historiques 
sont en voie de I'être. 

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

Certains de ces canaux, dont I'utilité commerciate avait diminué, relèvent maintenant 
de Parcs Canada. LEtat exploite et entretient les canaux du Canada en tarn qu'exemples 
de Ia technogénie des premiers temps de notre histoire. Ces canaux servent aussi a illus-
trer comment l'homme a adapté terres et cours d'eau a ses besoins de transport et de 
communication. De plus, us offrent des occasions de loisirs exceptionnelles. 

Le canal Rideau, qui sert maintenant a Ia navigation de plaisance, fut construit ii y 
a plus de 150 ans, en 1832, pour relier Ottawa a Kingston. Ii compte sur son parcours 
plusieurs endroits intéressants, notamment le blockhaus a Kingston Mills, l'atelier de 
maréchalerie a Jones Falls et Ia fonderie a Merrickville. Les plaisanciers tirent aussi de 
lagrément d'autres canaux historiques situés en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Ecosse. 

Rivlères du patrimoine. Le Canada est dote de multiples voies uluviales qui constituent 
une partie importante de son patrimoine naturel et culturel, et dont certains exemples 
méritent d'être protégés. Parcs Canada, les provinces et les territoires ont établi le réseau 
de rivières do patrimoine canadien. 

Pares provinciaux 
La plupart des provinces ont soustrait a l'emprise de Ia civilisation de vastes étendues 

oU elles veillent a conserver I'environnement naturel pour l'agrément des Canadiens et 
des touristes. Ensemble. Ia superficie des parcs provinciaux (environ 298 600 km 2 ) et celle 
des parcs nationaux représentent plus de 1.6 ha (hectare) par resident du Canada. 

Parmi les parcs les plus anciens do Canada, certains ont été créés par les provinces. 
En 1895, le souci du gouvernement québécois d'assurer Ia survivance du caribou a entrainé 
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Ia creation du parc des Laurentides, qui jouxte La yule de Québec au nord a une distance 
d'à peine 48 km. En Ontario, le premier parc a été le parc Algonquin, établi en 1$97; 
dune superficie de 7 540 km 2  ii sétend jusqu'en deçà de 240 km des limites des villes 
de Toronto et d'Ottawa, et a linstar de nombreux autres parcs de l'Ontario et d'ailkurs 
it Se prête au camping, au canotage et a La péche sportive. 

Tourisme 
Le tourisme constitue pour le Canada une source importante de devises, en même temps 

qu'il stimule La dépense intérieure. Ses repercussions sur Ia consommation, l'investissement 
et l'emploi sont considérables, et ii représente une importante source de recettes fiscali's; 

Regale dans ,  it' parc national de Prince-Albert en Saskatchewan. 
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les avantages qui en découlent profitent a l'ensemble du Canada, et c'est ainsi qu'il joue 
un role de premier plan dans Ia reduction des disparités socio-économiques régionales. 

Le tourisme influence Ia 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 
contribue également a l'unité nationale en favorisant une meilleure comprehension entre 
les habitants des différentes regions du pays. 

Dans le contexte mondial, le Canada se classait au neuvième rang en 1982 pour les 
recettes provenant des voyages internationaux et au septième rang pour les dépenses 
de ses residents au titre des voyages internationaux. Le tourisrne a rapporté au Canada 
$18.5 milliards en 1983, ce qui représente plus de 5 % du produit national brut. Les dépenses 
des Canadiens voyageant au Canada ont totalisé $14.7 milliards. Les $3.8 milliards restants, 
provenant des dépenses des visiteurs étrangers au Canada, constituaient Ia sixième source 
de devises en 1983 après les automobiles et leurs pièces, le blé, le papier journal, le bois 
d'uvre et le gaz naturel. - 

En 1983, le nombre de visiteurs en provenance des Etats-Unis s'est établi a 32.5 millions, 
soit 0.1 % de plus qu'en 1982. Le nombre de visiteurs en provenance de pays autres que 
les Etats-Unis s'est étevé a 1.8 million, soit 10.1% de moms qu'en 1982. Sur ce nombre, 
1,060,157 venaient de l'Europe et 400,926 du Royaume-Uni, principale source touristique 
après les Etats-Unis. Parmi les visiteurs en provenance des autres pays, 191,045 venaient 
de Ia République fédérale d'Allemagne, 138,716 du Japon, 99,501 de Ia France, 68,944 
des Pays-Bas, 62,737 de l'Australie et 57,543 de l'ltalie. 

La valeur des dépenses touristiques au Canada ne doit cependant pas être estimée 
uniquement en fonction des $18.5 milliards imputes directement aux dépenses de voyage. 
Des flux de dépenses secondaires Se ramifient dans toute I'économie et engendrent des 
activités additionnelles. 

Par exemple, lorsqu'un voyageur loue une chambre d'hôtel, il contribue au bénéfice 
brut du propriétaire de l'hôtel. Une partie de ce bénéfice sert a payer les salaires des 
employés. Ces salaires sont ensuite dépensés et profitent peut-être au dépanneur, puis 
au grossiste qui lui fournit les marchandises, et enfin au manufacturier canadien qui a 
son tour achète probablement ses matières premieres a une autre société canadienne, 
et ainsi de suite. Compte tenu de cet ef let multiplicateur, ii se peut que les $18.5 milliards 
engendrés par le tourisme en 1983 soient en fait de l'ordre de $33.2 milliards. 

Le tourisme a aussi produit l'équivalent de 1.1 million d'emplois dans l'ensemble du 
Canada en 1983, c'est-à-dire qu'il a occupé environ 10.6 % de Ia main-d'ceuvre. Ii a fait 
intervenir tous les pouvoirs publics et plus de 100,000 entreprises privées de toutes sortes: 
sociétés de transport, services d'hébergement, restaurateurs, grossistes et voyagistes, 
agents de voyage, organisateurs d'activités et d'attractions et associations commerciales. 

Un autre aspect important de Ia consommation touristique au Canada est Ia laible part 
qu'y prennent les importations. Etant donné Ia predominance des services dans le tourisme, 
les dépenses de voyage portent surtout sur des biens et services dans lesquels le contenu 
de main-dceuvre canadienne est relativement élevé. De plus, Ies biens qu'achètent les 
touristes sont généralement fabriqués au pays, par exemple les aliments et boissons produits 
par les agriculteurs et conditionneurs canadiens et Ies souvenirs, par les artisans canadiens. 

Le Canada possède de nombreux avantages touristiques. Sis au carrefour de Fhémisphère 
nord et a proximité du marché touristique le plus prospère du monde, il jouit dune situation 
enviable. II regorge d'espaces libres qul seront de plus en plus recherchés a l'échelle mondiale. 
Ses territoires nordiques constituent l'une des rares zones excentriques qui subsistent au 
monde. Ii possède d'immenses reserves d'une ressource récréative des plus précieuses - 
l'eau - et dune ressource des plus prometteuses - Ia neige. La diversité de son paysage, 
de sa culture et de son ethnie ajoute a ses attraits touristiques, tout comme ses bâtiments 
historiques et les attractions qui se multiplient sans cesse dans les grandes villes. 



Communications 
Le Canada est un pays immense, qui depend de l'elficacité des communications pour 

poursuivre sa croissance. Confronté aux défis que représentent les distances, les conditions 
extremes de son dhmat, les obstacles naturels et Ia distribution particulière de sa population, 
ii s'est hissé au rang de chef de f ii mondial dans bien des aspects des communications. 
Plus de 2 millions de personnes, soit près de 10 % de Ia population, travaillent dans l'industrie 
canadienne des communications, dont le chiffre d'affaires s'élève a $10 milliards par an; 
c'est grace a cette industrie que les Canadiens peuvent entretenir des rapports entre eux 
et avec le reste du monde. 

II existe environ 70 téléphones pour 100 Canadiens, et le nombre moyen d'appels par 
an est de 1,200 par personne. Les 17 millions d'appareils téléphoniques au Canada sont 
fourriis par quelque 120 compagnies de téléphone. 

Près de 99 % des Canadiens ont un appareil radio a Ia maison, et plus dun million 
de licences de station radio ont été délivrées Ian dernier. Environ 98 % des Canadiens 
possèdent un téléviseur, et plus de 5 millions (61 % des ménages canadiens) sont abonnés 
a Ia télédistribution. En outre, quelque 523,000 ménages sont abonnés aux services 
tacultatifs de Ia télévision payante, offerts par plus de 355 réseaux de télédistribution. 

L'industrie canadienne de l'informatique a connu une croissance rapide. II existe plus 
de 16,000 grandes installations informatiques, d'une valeur de $17,000 ou plus, et les micro-
ordinateurs ont produit un chiffre de vente d'environ $820 millions en 1983. L'industrie 
du logiciel, pour sa part, a réalisé des ventes de $610 millions. 
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Les recettes des 151 principales compagnies de traitement électronique des données 
ont franchi le cap des $6.3 millions en 1983, soit une augmentation de 13 % par rapport 
a l'année précédente, et les ventes de materiel informatique ont grimpé a $5.1 millions. 

De nombreux services de communications sont maintenant dispenses grace a Ia technologie 
des satellites. Le Canada a été le troisième pays (après les Etats-Unis et I'URSS) a placer 
un satellite sur orbite. Ses huit satellites de télécommunicatioris en font actuellement l'un 
des chefs de fil mondiaux dans l'application de cette technologie. 

Satellites 

Le Canada est le plus grand usager mondial des communications spatiales au prorata 
de sa population, et depuis 1962, année du lancement d'Alouette I pour I'étude de 
l'ionosphère, ii exerce une influence déterminante sur l'évolution de Ia technologie des 
satellites. Aujourd'hui, lindustrie canadienne offre toute une gamme de techniques et 
de services dans le domaine spatial, tant au pays que sur le rnarché international. 

Quand Anik D2 a été mis sur orbite par Ia navette spatiale Discovery le 7 novernbre 
1984, cétait le huitième satellite lance par Télésat Canada, qui possède et exploite le 
réseau canadien de satellites de télécommunications. 

Depuis 1973, on a de plus en plus recours aux satellites pour étendre les services de 
radio et de télévision. Parmi les diffuseurs qul se servent des satellites pour retransmettre 
leurs signaux, on peut mentionner Radio-Canada, cry, TvA, Global, La Sette au Québec, 
les services éducatifs de TV Ontario et du Knowledge Network of the West (KNow), 
l'Atlantic Satellite Network et les services de télévision payante. 

Le gouvernement fédéral a largement soutenu Ia recherche spatiale, et il a aide l'industrie 
a mettre au point des applications innovatrices de Ia technologie des satellites. II a contribué 
a Ia mise sur pied du système international de recherche et de sauvetage assisté par satellite 
(SARsAT), en collaboration avec les Etats-Unis, Ia France, Ia Norvege, Ia Suede et FURSS, 
au moyen de ses satellites COSPAS. Durant sa premiere année d'exploitation a titre expé-
rimental, SARSAT a permis de sauver des centaines de personnes en captant avec precision, 
dans l'espace de quelques heures, les signaux d'alarme provenant d'un aéronef écrasé 
ou d'un navire en détresse. 

Un autre ouvrage qul pourrait être commercialisé a l'échelle internationale a été mis 
au point par le ministère des Communications (MDC): il s'agit d'une plate-forme stabilisée 
portative destinée aux stations terriennes et pouvant être utilisée sur les tours de forage 
pétrolier au large des côtes. Ces stations, peu coüteuses, permettent de capter des signaux 
de télévision et de réaliser des transmissions liables de La voix et de données entre les 
tours de forage et les réseaux publics de télécommunications, par l'intermédiaire des 
satellites nationaux. Cest en s'ajustant automatiquement aux mouvements de Ia tour de 
forage que Ia plate-lorme maintient l'antenne orientée en direction du satellite. 

Des compagnies canadiennes se sont lancées dans Ia production commerciale de stations 
peu cofiteuses a une seule voie par porteuse, destinées aux localités isolées et aux camps 
de brousse. Ce genre de station, mis au point avec l'aide du MDC, permet d'offrir des 
services de téléphone et de transmission des données d'une qualité comparable a ceDe 
des services urbains, et ce par l'intermédiaire des satellites canadiens de télécommunica-
tions, avec possibilité d'interconnexion automatique avec les réseaux commutes des centres 
urbains. Trois compagnies ont mis au point de telles stations: Ia Microtel (Spacetel), Ia 
Spar Aérospatiale (sPARCOM) et Ia SED Systems (sKYswITCH), 

Le laboratoire David Florida au Centre de recherches sur les communications, situé près 
d'Ottawa, met des installations d'essai a Ia disposition de l'industrie spatiale canadienne 
et du gouvernernent fédéral, selon une formule de recouvrement des frais. Construit au 
debut des années 1970 a I'appui du programme gouvernemental du satellite Hermes, le 
laboratoire a été agrandi a Ia fin de Ia même décennie pour permettre le montage et I'essai 
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de grands satellites de télécommunications, et doter le Canada dun équipement de calibre 
mondial. D'autres travaux d'expansion ont été autorisés, et on a commence Ia construction 
d'une troisième grande salle pour Ia mise a l'essai des grands engins spatiaux. 

Fibres optiques 
Face a I'augmentation constante de Ia demande de services de téléphonie et de 

transmission de données, le Canada, a l'instar de bien d'autres pays, se tourne de plus 
en plus vers Ia technologie des fibres optiques pour accroitre Ia capacité des services 
de télécommunications et en réduire les coüts. Grace a cette technologie, il est possible 
de transmettre des impulsions lumineuses a haute fréquence le long d'une fibre de verre 
de Ia grosseur d'un cheveu, et chaque fibre peut transmettre des milliers de fois plus 
d'informations que les his téléphoniques ordinaires en cuivre. 

En janvier 1982, Ia Saskatchewan Telecommunications a commence a utiliser des fibres 
optiques pour relier Regina et Yorkton, a 200 km (kilomètres) de distance. C'était le premier 
volet d'un programme de raccordement de 52 localités dans un réseau de 3 200 km. soit 
Ie plus long système de fibres optiques au monde: on prévoyait qu'il en coüterait plus 
de $60 millions a 1achèvement en 1985. 

En 1983. Ia plus grande compagnie de téléphone du pays, Bell Canada, a commence 
a remplacer ses principales lignes interurbaines par des fibres optiques. Parmi les corn-
pagnies qui produisent des cables en fibre et du materiel a lappui de cette technologie 
croissante, on peut mentionner Ia Northern Telecom, Ia Phillips Cables, Ia division Canstar 
de Ia Canada Wire and Cable ella Foundation Instruments. 

S ., 
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Bureautique 
L'évolution de l'informatique et des télécommunications engendre urie transformation 

en profondeur du travail de bureau, qui occupe une proportion considerable de Ia main-
d'uvre canadienne. Des quantités d'informations, qui augmentent a un rythme vertigi-
neux, doivent être traitées, mises en mémoire, extraites et transmises de façon plus efficace. 
Pour faciliter Ia transition vers le bureau de l'avenir, le gouvernement tédéral a travaillé 
avec des entreprises canadiennes a Ia mise au point, Ia fabrication et l'essai de nouveaux 
systèmes intégrés et de produits bases sur l'utilisation des nouvelles technologies. 

Télidon 
Télidon, le système vidéotex canadien mis au point par le MDC en 1978, est un excellent 

exemple du genre de produit obtenu par Ia conjugaison des technologies de l'informatique 
et des télécommunications. Ce système bilateral de communications visuelles permet aux 
utilisateurs d'accéder a toute une gamme de services dinformation tondés sur un réseau 
de banques informatiques; textes et graphiques sont aflichés sur écran. En raison de Ia 
supériorité de ses fonctions graphiques, lesquelles facilitent notamment Ia creation de 
pages en caractères non romains (par exemple, en langue inuit), Télidon est devenu Ia 
norme du vidéotex en Amérique du Nord, et Il devient de plus en plus Ia norme acceptée 
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du vidéotex sur Ia scene internation ale. Compatible avec presque tous les systèmes 
informatiques ou moyens de transmission, quil s'agisse du téléphone, du cable, de Ia radio-
télévision, des fibres optiques ou des satellites, Télidon constitue Ia base des systèmes 
domestiques d'information qui off rent a lusager une vaste gamme de services interactifs. 

Grace a laide financière du gouvernement, des entreprises et des organismes a but non 
lucratif oft Pu mettre au point nombre dautres applications perfectionnées et innovatrices 
de Ia technologie du Télidon; on peut mentionner entre autres Téléguide, service d'information 
touristique offert en Ontario par le moyen de terminaux installés dans des endroits publics; 
les livres d'histoires pour enlants produits au moyen de Télidon; et Ia veille météorologique 
mondiale, qui fournit des informations météorologiques globales a jour. 

Réglementatlon de la radlodiffusion et des télécommunicatlons 

Le Conseil de Ia radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (cRic), en vertu 
de Ia Loi sur Ia radiodiffusion, assure Ia réglementation et le contrôle du réseau canadien 
de radiodiffusion, de télévision et de câblodistribution. II délivre des licences de 
radiodiffusion et tient des audiences publiques pour étudier les demandes d'exploitation 
dentreprises de radiodiffusion et les questions de politique et de réglementation. Lors 
de ces audiences, le public peut faire des commentaires ou intervenir au sujet de demandes 
ou de questions précises. Le CRTC exerce également des pouvoirs de réglementation a 
legard des télécommunicateurs canadiens assujettis a I'autorité fédérale. 

Au Canada, les services de télécommunications sont soumis a un ensemble de mesures 
législatives, de politiques et de règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Par 
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exemple, des compagnies comme les Télécommunications CNCP, Bell Canada (Ontario et 
Québec), Ia British Columbia Telephone Company, Télésat Canada et Ia NorthwesTel sont 
régies par le c'it; les principales compagnies de téléphone des autres provinces sont 
réglementées par I'administration provinciale, et un certain nombre de compagnies relèvent 
des autorités municipales. 

Statistiques des communications 

Nouveaux services 
Du côté du contenu, de nouveaux services, pour Ia plupart informatisés, sont maintenant 

olferts par les radiodifluseurs, les compagnies de téléphone et les télédistributeurs; on 
peut mentionner entre autres le vidéotex/télétext, le téléenseignement, les didacticiels 
pour l'enseignement et Ia formation, l'imagerie électronique, les graphiques et l'animation. 
En 1983, plus de 300 orgarlismes fournissaient du materiel et des applications vidéotex. 
Plus de 4,000 terminaux vidéotex sont actuellement utilisés au Canada, et un nombre 
croissant de propriétaires d'ordinateurs personnels se servent de leur materiel pour des 
applications vidéotex. 

Télécommunicateurs 
Les télécommunicateurs canadiens exploitent un vaste réseau de télécommunications, 

L'industrie prend de l'expansion au rythme de plus de $1 milliard par an. 
II existe deux grands télécommunicateurs au Canada: les Télécommunications CNCP et 

Télécom Canada. La majeure partie des services de transmission de Ia parole, des données 
et de l'image dans tout le pays (environ 87 %) est assurée par le réseau national intégré 
de Télécom Canada, dont les compagnies membres sont Ia British Columbia Telephone 
Company, l'Alberta Government Telephones, Ia Saskatchewan Telecommunications, Ia Manitoba 
Telephone System, Ia Bell Canada (en Ontario et au Québec), Ia New Brunswick Telephone 
Company Limited, Ia Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (Nouvelle-Ecosse), 
Ia Island Telephone Company Limited (Ile-du-Prince-Edouard), La Newfoundland Telephone 
Company Limited et Télésat Canada. Télésat appartient au gouvernement fédéral, aux 
télécommunicateurs canadiens et au public; elle possède et exploite le réseau canadien 
de satellites nationaux. 

Grace a Ia multiplication des installations de communications interurbaines automatiques 
dans d'autres pays, on prévoyait que 80 % environ des abonnés canadiens pourraient 
réaliser des communications transocéaniques en direct en 1985; près de 90 % des appels 
a destination de I'étranger seraient réalisés par I'usager. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, toutes les collectivités de plus de 100 habitants 
sont maintenant dotées dun service téléphonique de base local et interurbain. Bell Canada 
dessert l'est des Territoires du Nord-Ouest jusqu'au cercle arctique, ainsi que le nord du 
Québec. En lévrier 1980, Ia Bell a mis en service a Broughton Island, petit village près 
du cercie arctique, un système de commutation numérique entièrement électronique. 
Dans l'ouest de l'Arctique, 99.9 % des abonnés de Ia NorthwesTel peuvent faire des appels 
interurbains directs. 

Des services de télécommunications transocéaniques sont dispenses par Téléglobe 
Canada, société de Ia Couronne qui représente le Canada au sein d'organismes internationaux 
de télécommunications. 

II existe egalement plus de 200 radiocommunicateurs au Canada, dont le chiffre d'affaires 
annuel est de l'ordre de $80 millions. 
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Statistiques générales 

Téléphones. Le nombre d'appareils de compagnies de téléphone en service est passe 
de 15.8 millions en 1979 a 16.8 millions en 1982, ce qul représente 67.9 appareils pow 
100 Canadiens. Ces chiIfres ne donnent cependant pas une idée juste du nombre rée 
d'appareils en service, car its ne tiennent pas compte de ceux que les abonnés sont main-
tenant autorisés a acheter. Sur le nombre d'appareils déclarés, plus de 11.7 millions étaient 
de type résidentiel, et environ 5.0 millions de type commercial. En proportion de Ia popu-
lation, c'est l'Alberta qui avait le plus grand nombre dappareils (78.7 pour 100 personnes), 
suivie du Yukon avec 72.5 et du Manitoba avec 71.8. Les Canadiens ont tail en moyenne 
1,173 appels par personne en 1982. Les recettes des compagnies de téléphone ont presque 
double entre 1978 et 1983, augmentant de près de $4.0 milliards pour sétablir a $8.3 
milliards. La valeur nette de leurs installations a grimpé de $11.7 milliards a $17.1 milliards. 
Le nombre d'ernployés a temps plein est passé de 92,873 a 105,061 durant cette période. 
II y avait 121 compagnies de téléphone en 1982. 

Télécommunicatlons. En 1980-8 1, Téléglobe Canada a acheminé plus de 5.7 millions 
de messages outre-mer par telex et par téléscripteur a commutation automatique (Twx). 
Telex, le premier service de téléscripteur automatique offert en Amérique du Nord, a 
été lance au Canada en 1956 par les Télécommunications CNCP. En 1982, Il reliait quelque 
50,000 appareils telex au Canada et environ 1.3 million dans le monde enlier. 

Radlocommuntcations. La délivrance des licences aux stations radio, mises a part 
celles qui tonI partie d'une entreprise de radiodiffusion, et toutes les questions techniques 
concernant Ia radio, de même que Ia télévision, sont régies par Ia Loi sur Ia radio. Celle-
ci prévoit également l'attestation d'acceptabilité technique des stations radio faisant par-
tie d'une entreprise de radioditfusion, mais ces stations (radio AM, télévision et radio FM) 
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ainsi que les réseaux de télédistribution sont autorisés par Ic Conseil de Ia radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes (cRTc) en vertu de Ia Loi sur Ia radiodiffusion. 

La Loi sur Ia marine marchande du Canada et Ia Loi sur I'aéronautique autorisent Ie 
ministre des Transports a édicter des règlements radio pour Ia sécurité des navires et 
des aéronefs. 

A Ia fin de mars 1984, le nombre de licences radio en vigueur s'élevait a 1,107,013, y 
compris les 428,585 licences du Service radio général (sR(;). Le nombre de stations mobiles, 
a l'exception des stations d'aéronef, ont beaucoup augmenté pour se chiffrer a 482,499 
en mars 1984 au lieu de 443,399 en 1983. Des Iicences radio sont délivrées aux stations 
exploitées par des organismes fédéraux, provinciaux et municipaux, a celles qui sont 
installées a bord des navires et des aéronefs irnmatriculés au Canada et a bord des véhicules 
terrestres utilisés a des fins publiques ou privées, ainsi qu'aux stations du SRG. 

Radiodiffusion. Les Canadiens sont de grands amateurs de radio et de télévision. En 
mai 1983, on estime que 98.8% avaient un appareil radio dans leur foyer, et 91.1% 
une radio FM. Près de 98 % des foyers comptent au moms un téléviseur et 43.6 % plus 
d'un téléviseur; 87.3 % ont un téléviseur couleur et 15.7 % plus d'un téléviseur couleur. 
Plus de 80 % des Canadiens regardent Ia télévision au moms tine fois par jour. En moyenne, 
les Canadiens passent environ 24 heures par semaine a regarder Ia télévision et 19 heures 
a écouter Ia radio. Soixante-dix-sept pour cent des Canadiens possèdent des autoradios, 
et 46.6 % des autoradios FM. En 1983, les Canadiens ont écouté des emissions de 755 
stations AM et 673 stations FM autorisées, us ont regardé des emissions de 1,357 stations 
de télévision et de 564 réseaux de télédistribution, et us étaient relies a 54 réseaux de 
radio et télévision de divers genres. 

La Société Radio-Canada exploite a l'échelle nationale des réseaux de radio AM en 
français et en anglais, ainsi que des réseaux FM dans les deux langues dont les emissions 
sont distribuées presque partout au pays. II n'existe pas de réseaux nationaux AM ou FM 
a temps plein exploités par des entreprises commerciales privées, mais 57 stations privées, 
dont une multilingue, sont associées au réseau français ou anglais de Radio-Canada. Bon 
nombre de ré.seaux régionaux a temps partiel sont constitués de stations privées qul offrent 
des emissions particulières telles que le reportage détaillé de grandes rencontres sportives. 

Les réseaux de télévision sont plus répandus. Ainsi, Radio-Canada exploite deux réseaux 
nationaux de télévision, I'un en français et l'autre en anglais. H existe deux grands réseaux 
commerciaux: cry, qui diffuse des emissions de langue anglaise d'un bout a l'autre du pays, 
et TVA, qui diffuse en français dans tout Ic Québec. Le réseau Global Communications Ltd., 
d'appartenance privée, dessert Ic sud de lOntario. Les gouvernements provinciaux de 
l'Ontario, du Québec, de I'Alberta et de Ia Colombie-Britannique exploitent leurs propres 
réseaux de télévision educative. 

En 1982, le nombre d'abonnés a Ia télédistribution a été estimé a 5 millions, et parmi 
les ménages qui possédaient un téléviseur, trois sur cinq bénéficiaient des services de 
télédistribution; c'est donc dire que le Canada est l'un des pays oü Ia télédistribution est 
Ia plus florissante. De plus, environ 75 % des foyers qui sont relies au cable possèdent 
aujourd'hui des convertisseurs qui leur donnent accès a de nombreuses chaInes, de 12 
a 35 pIus précisément. 

Radio-Canada International (no), service transocéanique a ondes courtes de Radio-Canada, 
dont Ie siege Se trouve a Montréal, diffuse chaque jour dans 12 langues et distribue gratui-
tement des enregistrements d'émissions canadiennes a des radiodiffuseurs de divers pays. 
Le RCI essaie de faire Ic reportage objectif des nouvelles canadiennes et internationales, 
et présente Ia position du Canada sur des questions d'intérêt national et international. En 
1974-75, 74646 disques ou bandes ont été envoyés a des stations dans le monde entier; 
en 1982-83, le nombre était de 140,000. Radio-Canada estime que Ic service a ondes courtes 
du no atteint plus de 10 millions d'auditeurs par semaine en URSS aux Etats-Unis, en Afrique, 
en Europe et en Amérique latine. 
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Sante et bien-être 

Sante 

Les maladies cardiovasculaires ont enlevé Ia vie a près de deux fois plus de Canadiens 
que le cancer, qui est Ia deuxième cause de décès (326.1 pour 100,000 contre 170.3 pour 
100,000). Un nombre beaucoup moms élevé de décès est attribué aux trois causes suivantes 
accidents (38.1 pour 100,000), pneumonie (21.3) et diabète sucré (12.3). 

Les Canadiens ont été hospitalisés pour cinq raisons principales en 1979-80: les maladies 
du ceur figuraient pour 9.2 % des journées d'hospitalisation, les troubles mentaux 8.7 %, 
les maladies cérébrovasculaires 8.2 %, les accidents 8.2 %, et les maladies respiratoires 7.1 % 

Le ratio par rapport a Ia population en 1981 était de un médecin dispensant des traitements 
pour 538 Canadiens, un dentiste pour environ 2,100 Canadiens, et un optométriste pour 
environ 11,000 Canadiens. 

Durant l'année financière 1983-84, ii y avait 1,230 hôpitaux en activité au Canada, dont 
1,048 hôpitaux publics; sur les 176.700 lits, près de 170,000 se trouvaient dans les établis-
sements de soins publics. Les hôpitaux publics du Canada ont admis en 1983-84 plus de 
3.6 millions de malades et dispense des soins correspondant a près de 2,000 journées 
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d'hospitalisation pour 1000 habitants. La durée moyenne du séjour a l'hôpital par personne 
était légèrement inférieure a 14 jours. Pour dispenser Ce service, ii en a coüté aux hôpitaux 
publics en Irais d'exploitation $13.4 milliards ou $261.96 par journée d'hospitalisation. 

Evaluées a $30.09 millions, ou 8.4 % du produit national brut (PNB), les dépenses 
nationales au chapitre de Ia sante en 1982 ont été plus élevées que jamais, de méme 
clue le montant de $1,220 dépensé par Canadien pour les soins de sante. 

Les hôpitaux figuraient pour Ia majeure partie (41.4 %) des dépenses pour soins de sante, 
suivis des médecins (14.7 %) et des foyers de soins spéciaux (13.7 %); les autres éléments 
unportants comprenaient les frais de sante (12.2 %), et les médicaments et appareils (10.9 %). 

Les dépenses pour soins de sante a Ia charge des administrations publiques, en chiIfres 
de 1981, représentaient 5.6 % du PNB, pourcentage légèrement inférieur a celui de 1975-76, 
et 74.2 % des dépenses totales pour soins de sante, chiffre le plus bas en sept ans. Pr contre, 
Is dépenses pour soins de sante par habitant a Ia charge des administrations publiques 
iit atteint le plus haut niveau jamais observe, soit $785. 
Le gouvernement fédéral et les provinces se partagent Ia responsabilité en matière 

de sante et de bien-être. Le ministère de Ia Sante nationale et do Bien-être social est 
le principal organisme fédéral a l'échelon national, et ii agit de concert avec d'autres 
urganismes fédéraux et avec les administrations provinciales et locales. Les provinces 
soccupent directement de l'administration effective de Ia plupart des services de sante 
et de hien-être. 

I 'ji 	iPi ii <I iii pin. 'It Ima ,  ine radiographie de ía 
III 'ill I/fl II ir!lcr Ci 

4, 

3  Alt 

y 



	

A' 
	Iw I 

I 
,-_ 

kld lu dl 	'IiL(,,!ihil 11/Cl Ii ,/trCconlqu.' ( 'WTI,n dct ernpk)ve 

	

p si 11111i ended ane tumId), 	f I 	tru,yt'. 

Programmes fédéraux de sante 

Le ministère de Ia Sante nationale et du Bien-être social comprend trois directions 
générales qui administrent les programmes lédéraux en matière de sante. 

Les activités de Ia Direction générale de Ia protection de Ia sante visent a protéger 
es Canadiens contre les dangers pouvant contribuer a Ia maladie ou au décès. On peut 
mentionner entre autres Ia surveillance de Ia salubrité et de Ia qualité nutritive des ailments 
le contrôle de Ia sécurité et de l'efficacité des médicaments et de Ia disponibilité des 
médicaments et drogues susceptibles d'usage abusil; Ia reduction des substances 
dangereuses dans l'environnement et dans les produits de consommation; Ia réglementation 
de lexposition a Ia radioactivité; le contrôle de Ia sécurité et de l'efficacité des appareits 
médicaux; le contrôle de Ia sécurité des produits de beauté; I'amélioration des méthodes 
de diagnostic; et lamélioration de l'information du public concernant Ia sante. 

l.a Direction générale des services médicaux dispense des services pour répondre aux 
besoins en matière de sante de différents groupes de clients tels que les Indiens et les 
Inuit, les fonctionnaires, certains groupes d'immigrants et de réfugiés, les residents des 
l'erritoires du Nord-Ouest et du Yukon, et d'autres encore. 

L'egalité d'accès aux soins de sante et Ia promotion d'habitudes de vie saines pour 
les C.anadiens relèvent de Ia Direction générale des services et de Ia promotion de Ia sante. 

Programmes provinciaux de sante 

L'administration et le fonctionnement des regimes dassurance-maladie, et Ia prestation 
directe de services spécialisés relèvent des administrations provinciales. Les soins en 
etablissement 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 
mettent de plus en plus I'accent sur les services de prevention. Des programmes concernant 
des problèmes de sante particuliers comme le cancer, lalcoolisme et Ia toxicomanie, les 
maladies vénéricnnes, et l'hygiène dentaire sont mis au point par des organismes publics, 
souvent en cotIaI)oratt()n avec des associations bénévoles. 
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Recherche médicale et sanitaire 

L'effort de recherche dans le domaine de Ia médecine et de Ia sante au Canada, 
qui est un facteur essentiel au maintien de Ia qualité élevée des soins de sante, comprend 
l'étude de nombreux sujets et s'échelonne de Ia recherche appliquée et clinique a Ia 
recherche londamentale. 

La recherche appliquée et clinique s'intéresse aux aspects suivants: I'effet de Ia maladie 
sur I'organisme; les méthodes de prevention, de diagnostic et de traitement des maladies; 
I'essai scientifique de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement; I'étude de 
nouveaux médicaments et produits chimiques; les meilleures méthodes de prestation des 
soins de sante; et les effets des nouvelles technologies et de I'évolution économique, sociale 
et culturelle sur Ia sante des Canadiens. 

Les connaissances acquises par Ia recherche fondamentale sont indispensables aux 
travaux eftectués dans les domaines de Ia recherche appliquée et clinique touchant a 
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de nombreuses disciplines telles que La biochimie, Ia génétique, t'immunologie, Ia micro-
biologie ella physiologie. La gamme des sujets étudiés va des propriétés des prodiiits 
chimiques complexes dont Se composent les systèmes vivants aux fonctions et interactions 
des cellules et des organes dans Ia vie. 

La recherche médicale et sanitaire au Canada est effectuée surtout par les universités 
et les hôpitaux d'enseignement qui y sont affiliés. Environ 60 % des cocits directs de Ia 
recherche médicale et sanitaire menée dans ces établissements sont pris en charge par 
I'administration fédérale. Les administrations provinciales interviennent pour environ 
15 'X, du total. Le reste provient de plus de 50 organismes non gouvernementaux, qul 
soutiennent Ia recherche portant sur un grand nombre de maladies différentes et s'nt 
finances par des dons de Ia population. 

Programmes fédéraux de bien-être 
II existe au Canada un niveau élevé de sécurité sociale. Le Régime de pensions lu 

Canada vise a assurer aux travailleurs un minimum de protection du revenu a La retraite 
et en cas d'iiwalidité ou de décès. Les prestations, déterminées selon les gains du cotisant 
et ses cotisations au régime, sont ajustées annuellement en fonction de La hausse totale 
du coOt de Ia vie. La cotisation est obligatoire pour Ia plupart des salaries et travailleurs 
autonomes du Canada âgés de 18 a 70 ans. Le régime est finance par les cotisations et 
les intérêts des fonds investis. Le Québec administre son propre régime, appelé Réginie 
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de rentes du Québec (RRQ). Au cours de l'année financière 1982-83, les regimes du Canada 
et du Québec ont procure au total $4.1 milliards a 1.9 million de bénéficiaires; sur ce 
montant, $2.6 milliards ont été verses a titre de pensions de retraite, et le reste sous forme 
de prestations d'invalidité et de pensions au survivant. En 1982-83, Ic Régime de pen-
sions du Canada (RPc) a reçu des cotisations dune valeur totale de $3.5 milliards et a 
verse $3.0 milliards en prestations; les cotisations au RRQ ont totalisé environ $1.1 mil-
hard; un peu moms de $1.1 milhiard ont été verses en prestations. Au 31 mars 1983, le 
RPC affichait un solde de $24.1 milliards, et le RRQ de $8.8 milliards. Les fonds fédéraux 
sont investis en majeure partie dans des titres provinciaux. 

tJne pension de sécurité de Ia vieillesse (sv) est payable a toute personne âgée de 65 
ans ou plus qui a satisfait aux conditions de residence. Un pensionné peut recevoir 
indéfiniment des prestations de sv pendant qu'il vit a l'étranger s'il a résidé au Canada 
pendant 20 ans après l'âge de 18 ans; autrement, les prestations ne sont payables que 
pour six mois après le mois de depart du Canada. En 1982, l'administration fédérale a 
verse $6.1 milliards a litre de pensions de base de sv a 2.3 millions de Canadiens âgés 
de 65 ans ou plus. En 1984, le montant avait grimpé a $7.6 milliards. 

En outre, 1.2 million de Canadiens ont reçu $2.2 milliards a titre de supplement de 
revenu garanti (sRG) en 1982; en 1984, he montant avait atteint $2.5 milliards. L'admissi-
bilité est déterminée après examen du revenu. Si Ia personne demeure a l'extérieur du 
Canada le supplement est payable pendant six mois seulement en plus du mois de depart. 

Le conjoint dun pensionné peut avoir droit a une allocation au conjoint (AC) s'il a entre 
60 et 65 ans et s'il satisfait aux conditions de residence pour Ia sv. Cette allocation, tout 
comme le SRG, est accordée après examen do revenu. Les Canadiens ont reçu un montant 
supplémentaire de $200 millions a titre d'allocation au conjoint en 1984, soit le méme 
montant qu'en 1982. 

La pension de sv et les valeurs maximales du SRG et de I'AC sont ajustées chaque 
trimestre en fonction de La hausse de Findice des prix a Ia consommation. En juillet 1984, 
Ia pension mensuelle de sv s'élevait a $269.74; Ic montant mensuel maximal du SRG était 
de $295.81 pour un pensionné célibataire ou un pensionné mane dont Ic conjoint ne 
recevait pas de pension de sv ou d'Ac, et de $208.79 chacun pour un couple mane. La 
valeur mensuelle maximale de l'Ac était de $478.53 ou $503.53 pour on prestataire veuf. 

Les allocations famihiales (AF) sont versées tous les mois a l'égard des enfants de moms 
de 18 ans qul resident au Canada et qui sont sous Ia garde de parents ou de tuteurs dont 
l'un au moms doit être citoyen canadien ou resident permanent du Canada aux lermes 
de Ia Loi sur L'immigration. Dans le cas d'une personne admise au Canada en vertu de 
Ia Loi sur l'immigration a titre de visiteur ou de titulaire d'un permis, Ia période d'admission 
doit être d'au moms un an, et pendant cette période il taut que he revenu de cette personne 
soit assujetti a l'impôt canadien sur Ic revenu. En 1984, Ic taux fédéral des allocations 
familiales était de $29.95 par mois pour chaque enfant admissible. Les provinces peuvent 
modifier les taux des AF versées, a certaines conditions; c'est ce qu'ont fait le Québec 
et l'Alberta. Le Québec a un régime provincial qui sajoute a celui de I'administration 
fédérale. En 1982, $2.0 milliards ont été verses a titre d'AF a 6.8 millions d'enfants dans 
3.6 millions de families. 

Le programme fédéral du credit d'impôt pour enfants, destine a ofirir une assistance 
supplémentaire aux familIes a revenu laible ou moyen qui élèvent des enfants, est entré 
en vigueur en janvier 1979. Cette prestation forfaitaire s'ajoute aux allocations familiales 
mensuelles, et cue est normalement payee a Ia mere. Le programme est administré par 
Ic régime d'impôt sur le revenu. Le credit payable pour i'année Iiriancière 1984 était 
de $367 pour chaque enfant admissible, et ii était payable en totahité aux parents dont 
Ic revenu net en 1984 était de $23,470 ou moms. Le montant maximal payable est réduit 
de 5 % do montant du revenu familial en sus du revenu de base. Le credit et Ic revenu 
de base sont ajustés chaque année en lonction de l'indice des prix a Ia consommation. 
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En 1982, des credits d'impôt pour enfants d'une valeur totale de $1.1 milliard ont été 
verses pour le compte de 5.1 millions denfants dans 2.5 millions de families. 

Sante nationale et Bien-être social Canada administre égalemerit deux programmes 
a frais partagés et plusieurs programmes directs dont bénéficient chaque année plus de 
2 millions de Canadiens. 

Le principal programme a trais partagés est le Régime d'assistance publique du Canada, 
aux termes duquel l'administration fédérale assume 50 % des frais réalisés par les provinces 
et par certaines municipalités pour Ia prestation daide et de services de bien-étre aux 
personnes dans le besoin. En 1983-84, les provinces ont verse dans Ic cadre de ce régime 
un montant total de $3.6 milliards a l'intention de 1.5 million de personnes. 

Le Programme de réadaptation professionnelle des invalides est lautre programme important 
a Irais partagés, aux termes duquel ladministration fédérale assume 50 % du coüt a Ia 
charge des provinces pour Ia prestation dun programme complet de réadaptation profes-
sionnelle des invalides physiques et mentaux. Le Québec ne participe pas a ce programme. 
En 1983-84, les sommes versées aux provinces a ce titre totalisaient $67.5 millions. 
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les Canadiens retraités a mettre a profit leur competence, leur talent et leur experience 
par leur participation a des projets locaux. 

Le Programme de développement des services sociaux lavorise Ia mise au point de 
programmes dans une vaste gamme de services sociaux tels que Ia garde de jour, l'adoption 
internationale, Ia violence dans Ia famille, linvalidité, le soutien au Ioyer et les groupes 
bénévoles dentraide. 

Programmes provinciaux de bien-être 
Toutes les provinces ont des programmes d'assistance sociale et de bien-être a I'intention 

des personnes admissibles. Ces programmes comprennent, selon le cas, des prestations 
en espèces, Ia fourniture d'articles particuliers et le séjour dans des établissements de 
soins spéciaux. Les services de bien-être englobent les services d'aide domestique, de 
garde de jour, de développement communautaire, d'orientation, de réadaptation ainsi 
que les services de protection et d'adoption des enfants. Ce sont des programmes a frais 
partagés avec ladministration fédérale. En 1982, les administrations provinciales ont dépensé 
$3.8 miHiards pour les programmes de bien-être, et les autres programmes fédéraux et 
fédéraux-provinciaux de services sociaux ont coüté $2.0 milliards. 
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Sante, bien-être et sécurité soclale a I'échelle internatlonale 

Le Canada participe largement a l'activité internationale en matière de sante, de 
bien-ètre et de sécurité sociale. Le ministère de Ia Sante nationale et du Bien-être social 
s'associe aux travaux de lOrganisation mondiale de Ia sante, de I'Organisation panani& 
ricaine de Ia sante, de Ia Commission des stupéfiants des Nations Unies, de Ia DéIégatin 
canadienne a I'UNICEF, et des conferences et colloques pertinents des Nations Unies. Ii 
fait également partie de plusieurs organismes internationaux non étatiques qui soccupent 
de politique sociale. 

Affaires des anciens combattants 
Le ministère des Affaires des anciens combattants a pour rOle d'assurer le bien-être 

économique, social, mental et physique des anciens combattants, de certains civils et des 
personnes a leur charge. Les services, qui comprennent les pensions et allocations danciens 
combattants, les soins médicaux, les services de consultation et l'aide pour I'instruction 
des enlants des morts de Ia guerre, sont dispenses par les Aflaires des anciens combattants 
et les quatre organismes qui lui sont associés. soit Ia Commission canadienne des pensions. 
le Conseil de revision des pensions, Ia Commission des allocations aux anciens combattants 
et le Bureau de services juridiques des pensions. De plus, par des activités commémoratives, 
le ministère veille a ce que les actes et les sacrifices que les combattants canadiens on 
accomplis pour leur pays pendant Ia guerre ne soient pas oubliés. 
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Programme des affaires des anclens combattants 
La legislation lédérale prévoit des avantages pour les anciens combattants (et certains 

civils), les personnes a leur charge et leurs survivants. Ces avantages comprennent: services 
iiiédicaux et dentaires; prothèses; programmes de soutien du revenu; aide financière 
durgence; services de consultation pour les anciens combattants, les personnes a leur 
charge et leurs survivants; aide pour linstruction des anciens combattants et de leurs 
urphelins; et subventions pour l'inhumation danciens combattants. Le nouveau pro-
gramme pour anciens combattants ãgés, institué en 1981, vise a maintenir ou a améliorer 
Ic niveau d'indépendance et d'autosufIisance dune population danciens combattants qui 
'ieillit. Les prestations pour les anciens combattants admissibles peuvent couvrir les frais 

de soins inlirmiers, de soins personnels, de services domestiques, dentretien extérieur 
et de transport. Lorsque lintervention directe nest pas possible, il existe un service de 
mise en rapport avec d'autres sources d'aide. En 1984, l'administration fédérale a verse 
$430 millions a 90,800 bénéficiaires au titre de lassistance sociale et du soutien du revenu, 
contre $350 millions en 1982. 

La Loi sur les terres destinées aux anciens combattants était une mesure de réadaptation 
d'après-guerre destinée a orienter vers l'agriculture les anciens combattants de Ia Seconde 
Uuerre mondiale et de Ia Guerre de Corée. Plus de 140,000 d'entre eux se sont établis 
cr1 vertu de divers articles de Ia Loi avant lultime délai du 31 mars 1975. Le 31 mars 
1984, plus de 30,000 anciens combattants avalent encore des contrats avec le directeur, 
ce gui représentait une dette totale de plus de $228 millions. 
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Programme des pensions 
La Commission canadienne des pensions administre Ia Loi sur les pensions, en vertu 

de laquelle des indemnités sont accordées pour invalidité ou décès lie au service militaire. 
La Loi prévoit aussi le palement de pensions aux survivants a charge. En 1984, les pensions 
pour invalidité et décès versées aux anciens combattants se sont élevées a $650 millions. 
Le montant consacré a l'assistance sociale et au soutien du revenu représentait pour sa 
part $430 millions. 

Le Conseil de revision des pensions constitue une cour d'appel finale pour les anciens 
combattants, les anciens membres des forces armées et les personnes a leur charge, 
relativement a toutes les questions concernant les pensions d'invalidité et l'interprétation 
de Ia Loi sur les pensions. 

Le Bureau de services juridiques des pensions fournit un service d'aide juridique aux 
personnes qui désirent presenter, relativement a leur service militaire, des demandes 
en vertu de Ia Loi sur les pensions et d'autres lois et ordonnances connexes. La loi a 
récemment élargi le mandat du Bureau pour permettre aux avocats des services juridiques 
de reprCsenter les anciens combattants devant Ia Commission des allocations aux anciens 
combattants. La relation entre le Bureau et le requérant ou le pensionné est une relation 
avocat-client. Les services du Bureau sont largement décentralisés, ses avocats et son 
personnel de soutien étant répartis dans 19 villes a travers le Canada. 

La Commission des allocations aux anciens combattants a pour tâche de veiller a ce 
que les anciens combattants admissibles et certains civils qui ne peuvent se trouver 
d'emploi a cause de leur age ou d'une inuirmité, ainsi que les veuves et les orphelins 
qui sont admissibles en raison du service de I'ancien combattant, jouissent de tous les 
avantages prévus dans Ia Loi sur les allocations aux anciens combattants et dans Ia Partie 
Xl de Ia Loi sur les pensions et allocations de guerre pour Ies civils. 



a: 

II1 
'- I  

I.. 	 tre el i fanulle, 'Qoel 185; B 	 ci cu /,rr,n,e Al, 1 	h, d 
/ .cussex, avec, de gauche a droite, Mu " uc. Benedict. 9 ans, Cu;/. ii 'u. 1 \e Ic/c, .1 mon. 

Le gouvernement et le système juridique 

Le gouvernement 

Le pouvoir exécutif. Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir 
exécutif mest attribué a Ia reine du Canada, qui est également Ia reine du Royaume-Uni 
et de plus de 12 pays membres du Commonwealth. Au sens strict de Ia loi. Ia Couronne 
a des pouvoirs immenses. De faiL elle les exerce sur l'avis dun Cabinet jouissant de Ia 
confiance de Ia Chambre des communes, devant laquelle ii est comptable et dont les 
membres sont élus par le peuple. Les pouvoirs de Ia Couronne sont normalement exer-
cés au nom de Ia reine par le gouverneur général, qui est maintenant toujours un Canadien, 
nommé par Ia reine sur I'avis du premier ministre du Canada. 

Saul circonstances extraordinaires, le gouverneur général ou Ia reine agit d'après les 
conseils des ministres. Sur lavis du premier ministre, le gouverneur général nomme les 
ministres et les membres du Sériat. Le premier ministre fixe Ia date de convocation du 
Parlement et, normalement, celle de sa dissolution en vue d'élections générales qui, de 
toute manière, doivent avoir lieu tous les cinq ans. Le gouverneur général en conseil 
(c'est-à-dire conseillé par le Cabinet) nomme les juges des cours supérieures, de district 
et de comté, les lieutenants-gouverneurs des provinces, les sous-ministres fédéraux et 
autres grands comrnis de l'Etat. 

Les membres du Cabinet et le premier ministre tirent leurs pouvoirs des conventions 
plutôt que de Ia Constitution. Celle-ci ne prévoit qu'un eConseil privé de Ia reine pour 
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le Canada* dont les membres sont nommés a vie par le gouverneur général. Le Conseil 
privé se compose de tous les ministres du Cabinet, de tous les anciens ministres et démi-
nents Canadiens choisis a titre honoraire. Dans une certaine mesure ii s'agit d'un organe 
honorifique qui, dans Ia pratique, tire son importance du fait qu'iI taut en ètre meiribre 
pour se voir confier Ia charge d'un ministère et que seuls ceux qui détiennent pareille 
charge peuvent oltrir au gouverneur général des avis exécutoires. 

Le Cabinet est présidé par le premier ministre. Par convention, tous les ministres doivent 
être membres du Parlement, et Ia plupart détiennent un siege a Ia Chambre des conimu-
nes. II est d'usage que, dans Ia mesure oü le permet Ia representation au Parlemerit, le 
Cabinet compte au moms un ministre par province, et davantage dans le cas des provinces 
plus populeuses. 

Les membres du Cabinet doivent être solidaires sur toute question de politique 
gouvernementale; un ministre qul ne peut appuyer une politique donnée dolt démisnon-
ner. Chaque ministre doit répondre de son ministère devant Ia Chambre des communes, 
et lensemble du Cabinet est responsable envers Ia Chambre de Ia politique et de 
ladministration du gouvernement en général. 

Si Ic gouvernement est renversé en Chambre sur une motion de defiance, II doit soit 
démissionner (le gouverneur général invite alors le chef de l'Opposition a formet un 
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nouveau gouvernement), soit demander Ia dissolution du Parlement, ce qui amène des 
elections générales, solution généralement appliquée de nos jours. Le rejet d'un projet 
de loi important du gouvernement est en général considéré comme un vote de defiance 
et entralne les mêmes consequences: cependant, le gouvernement peut decider de ne 
pas considérer ce rejet comme une défaite decisive. La Chambre a alors Ia possibilité de 
se prononcer sur une motion formelle de defiance, 

Seul le gouvernement peut presenter des projets de loi portant prélèvement ou dépense 
de deniers publics. Les simples députés peuvent proposer une reduction, mais jamais 
une augmentation, des impôts ou des dépenses projetés. Le règlement de Ia Chambre 
reserve aux mesures ministérielles Ia majeure partie du temps de discussion et, de nos 
jours, presque toutes les mesures législatives émanent du gouvernement. Lorsque les 
partis ne parviennent pas a s'entendre sur un échéancier pour les diverses étapes de 
l'examen d'un projet de loi, le gouvernement a le pouvoir de proposer Ia cloture en vue 
de mettre fin au débat. 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, peut proposer une motion de defiance. 

Le pouvoir legislatif. Le Parlement se compose de Ia reine, du Sénat et de Ia Chambre 
des communes. Le Sénat et Ia Chambre des communes ont des obligations et des devoirs 
législatifs identiques, sauf que les projets de Ioi d'ordre financier doivent émaner des 
Communes. Le Sénat compte 104 sieges: 24 pour I'Ontario, 24 pour le Québec, 10 pour 
Ia Nouvelle-Ecosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 4 pour l'lle-du-Prince-Edouard, 6 pour 
Terre-Neuve, 6 pour chacune des quatre provinces de l'Ouest, I pour le Yukon et I pour 
les Territoires du Nord-Ouest. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur 
l'avis du premier ministre. lls se retirent a 75 ans. 
- La Chambre des communes compte 282 sieges: 7 pour Terre-Neuve, II pour Ia Nouvelle-
Ecosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 4 pour l'lle-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 Ia Colombie-Britannique, 1 pour le Yukon et 2 pour les Territoires du Nord-Ouest. 
Les députés sont élus a Ia pluralité des voix dans leur circonscription électorale respective. 
Tout Canadien adulte, sauf quelques exceptions (entre autres les prisonniers), peut voter. 
Le nombre de circonscriptions imparties a chaque province est calculé d'après le principe 
démocratique du prorata de Ia population, au moyen d'une formule complexe précisée 
dans Ia Loi constitutionnelle, et chaque recensement décennal donne lieu a un rajustement. 
Aucune peut avoir moms de représentants a Ia Charnbre qu'au Sénat. L'ensemble du 
processus electoral relève du directeur général des elections. 

A Ia Chambre des communes, chaque projet de loi doit franchir trois étapes appelées 
clectures. La premiere, celle du depOt du projet, est une simple lormalité. Lors de Ia 
deuxième lecture, Ia Chambre étudie le projet dans son principe et, si elle est d'accord, 
elle le soumet a un comité, qui l'étudie article par article. Après étude, le Comité rapporte 
le projet a Ia Chambre, avec ou sans amendements. A ce stade, chaque député peut 
proposer des modifications, susceptibles de débat. Vient ensuite Ia troisième lecture. Si 
le projet franchit cette dernière étape, II est alors transmis au Sénat, qui l'examine selon 
une procedure analogue, Une fois approuvé par le Sénat, le projet recoil Ia sanction royale, 
dernière phase du processus qui lui donne force de loi. 

La Constitution canadienne serait inopérante sans les partis politiques. Pourtant, les 
Ios canadiennes n'en font presque pas mention (sauf Ia Loi sur les dépenses d'élections), 
(1e qui montre bien I'importance des conventions dans Ia Constitution. Ce sont les partis 
politiques ella discipline de parti qui assurent au pays un gouvernement stable, capable 
de concrétiser ses politiques, de même qu'une critique organisée et constante du gou-
verriement en place. C'est aussi grace a eux que peut s'effectuer sans heurt Ia passation 
des pouvoirs d'un gouvernement a I'autre. Enfin, ils contribuent a l'éducation de I'électorat 
aux affaires publiques ainsi qu'à Ia conciliation des éléments et intérêts divergents (lu payS. 
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I.e parti progre.ssiste-conservateur remonte a Ia coalition des conservateurs modere 
et des réformateurs modérés qui s'est produite dans Ia province du Canada en 1854, six 
ans apres linstitution du gouvernement responsable. II a pris l'envergure dun patti national 
en 1867, année oü Sir John A. Macdonald, premier chef élu de Ia Fédération canadienne. 
a formé un Cabinet de huit conservateurs et de cinq libéraux ou réformateurs, dont les 
partisans ne tardèrent pas a sappeler libéraux-conservateurs. En 1942, le parti adoptait 
le nom qu'il porte aujourdhui. Le parti liberal tire ses origines des partis réformateurs pré-
confédératifs qui luttèrent pour létablissement dun gouvernement parlementaire 
responsable dans les années 1840, Le Nouveau parti démocratique date de 1961. Cette 
aiiiiée-Ià Ia fédération des principaux syndicats ouvriers (le Congrès du Travail du Canada) 
ii Ia Co-operative Commonwealth Federation (ccF) sunirent pour former un nouveau parti 
qui allait remplacer Ia CCF fondée en 1932 par un groupe de fermiers et de travailleurs 
organises des provinces de I'Ouest. 



Le gouvernement provincial et territorial 
Lappareil administratif de chaque province est essentiellement le même que celui du 

gouvernement central, sauf que ce dernier est le seul a posséder une Chambre haute. 
C'est un lieutenant-gouverrieur qui représente Ia Couronne au niveau provincial. 

Les deux territoires, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, relèvent directement 
du gouvernement et du Parlement du Canada, mais sont de plus en plus autoriomes. 

Le gouvernement du Yukon comprend un commissaire nommé par le gouvernement 
lédéral et dont les fonctions sassimilent a celles dun lieutenant-gouverneur, un Conseil 
exécutif qui correspond a un cabinet provincial, et une Assemblée legislative élue formée 
de 16 membres. Le Conseil exécutif Se compose du chef du gouvernement, qui est le 
chef du parti majoritaire a l'Assemblée, et de trois autres membres du parti majoritaire 
a La Chambre qul assument des fonctions de portefeuille. Dans I'exercice de ses pouvoirs 
le corps législatif, c'est-à-dire le commissaire en conseil, est soumis a Ia legislation 



-•1• 	

•,,,f
't 	,*, 

.: 

I. fIIf/IJY y  

ft&1ëraIe. II pout adupter des lois sur 11 plupart des SujetS (le nalure pruviriciale saul li 
ressources naturelles. 

L'administration des Territoires du Nord-Ouest est corifiée a un commissaire, nommé 
par le gouvernement du Canada, et a une Assemblée legislative élue de 24 membres 
,ticjée d'un Conseil exécutil formé du commissaire et de huit membres de l'Assemblée. 
U' commissaire en conseil a sensiblement les mêmes pouvoirs qu'au Yukon. 

L'administration municipale 

Ladministration municipale, dobédience provinciale, vane considérablement. Toutes 
les municipalités (cites, villes, villages et municipalités rurales) sont dirigées par des conseils 
lus. En Ontario et au Québec ii existe également des comtés, qul groupent pour certaines 

tins des unites municipales plus petites, et les deux provinces ont créé des municipalités 
rtgionales dans les regions métropolitaines. 

ln général, les municipalités s'occupent des services de police et de Ia protection-
iiicendje des prisons, des routes et des hôpitaux locaux, des services d'eau et de salubrité, 
tinsi que des écoles (souvent adrninistrées par des conseils distincts élus a cette fin). Leurs 
ussources financières proviennent surtout des impôts fonciers, des permis et licences 
tt l's siihvent ions pruvinciales 
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Le système juridique 
Le droit et t'appareil juridique. Le droll canadien est constitué d'un ensemble de 

statuts et de decisions judiciaires, et de toute une jurisprudence issue principalement de 
Ia common law britannique et composée de principes juridiques dégagés des decisions 
rendues par les tribunaux supérieurs au cours des siècles. La common law fut introduite 
au Canada par les premiers colons anglais, et elle constitue le fondement d'une bonne 
partie du droit fédéral, provincial et territorial. Au Québec, toutefois, les premiers colons, 
venus de France, implantèrent un droit civil d'origirie française. Ce sont donc les princi-
pes du droit civil qui régissent entre autres les relations concernant Ia personne, Ia famille 
ella propriété dans cette province; le Québec s'est aussi dote d'un code civil et d'un 
code de procedure civile qui régissent l'administration de ces relations et d'autres matières; 
en fait, il a adapté le droit civil français a ses propres besoins. 

II existe également un vaste ensemble de mesures législatives secondaires promulguées 
en vertu des pouvoirs conférés par le Parlement ou par les legislatures provinciales; ii 
s'agit de tous les règlements adoptés par les autorités compétentes et par les municipalités. 

Les lois du Parlement fédéral s'appliquent dans tout le pays; celles des legislatures 
provinciales ne sappliquent que dans les limites du territoire provincial. Par consequent, 
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les règles de droit qui président a une activité de competence provinciale peuvent varier 
d'une province a l'autre. 

Le droit penal, essentiellement fédéral, est uniforme dans lensemble du pays. Bieii 
que I'AANB confère au Parlement le pouvoir exciusif de légiférer en matière pénale, les 
provinces peuvent imposer des amendes ou d'autres sanctions pour des infractions aux 
lois provinciales. 

Le droit penal est contenu en majeure partie dans le Code criminel, qui est puisé presque 
entièrement a des sources anglaises. D'autres lois fédérales prévoient des amendes, des 
peines demprisonnement ou les deux pour les infractions commises sous leur régime. Dans 
tous les cas, quil sagisse dune infraction grave ou mineure, le droit penal canadien pose 
en principe que nut ne peut être condamné a moms quil soit prouvé au-delà de tout doute 
raisonnable et a Ia satisfaction dun juge ou dun jury qu'il est effectivement coupable. 

La réforme du droll Bon nombre de provinces ont institué des commissions de réforme 
du droit chargées d'étudier certaines questions touchant ta réforme du droit et de faire 
des recommandations. Au niveau fédéral, c'est Ia Commission de réforme du droit du 
Canada qui étudie et examine les lois fédérales en vue de formuler des recommandations 
qui reflètent l'évolution des besoins et des murs de Ia société. 
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Les tribunaux et le pouvoir judiciaire 
Les tribunaux jouent un role clé dans le processus gouvernemental. Forts d'un pouvoir 

judiciaire indépendant, its interprètent et appliquent Ia loi pour trancher tes litiges entre 
les particuliers, entre les particuliers et l'Etat ou entre les parties constituantes de Ia 
Fédération canadienne. - 

Le pouvoir judlciaire. Etant donné Ia fonction particulière qu'exercent les juges au 
Canada, I'AANB garantit l'indépendance des tribunaux supérleurs. Ainsi, les juges ne sont 
pas comptables au Parlement ni au pouvoir exécutil des decisions qu'ils rendent. Un juge 
nommé par le gouvernement fédéral reste en fonction durant bonne conduite, mais ii 
peut être démis de ses fonctions par le gouverneur en conseil a Ia requête du Sénat et 
de Ia Chambre des communes; de toute façon, ii se retire a 75 ans. La durée de Ia charge 
des juges des cours de premiere instance nommés par tes provinces est déterminée par 
les lois provinciales pertinentes. Aucun juge, qu'iI soiL nommé par le gouvernement lédéral 
ou par une province, ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires pour les actes qu'il 
accomplit ou les paroles qu'il prononce en tant que juge dans une cour de justice. 

Les tribunaux. Au Canada, le pouvoir de créer des tribunaux est partagé. Certains sont 
des creations du Parlement (par exemple. Ia Cour supreme du Canada) et dautres, des 
creations des legislatures provinciales (par exemple, les cours supérieures, les cours de 
comté et bien d'autres cours provinciales de moindre instance). Cependant. Ia Cour supreme 
du Canada et les cours provinciales font partie d'un même tout intégré; ainsi, ii est possible 
de se pourvoir en appel d'une decision de Ia plus haute cour dune province auprès de 
Ia Cour supreme. On ne (alt généralement pas de distinction quant a Ia juridiction des 
tribunaux fédéraux et provinciaux. Par exemple, bien que le droit penal soit du ressort 
du P8rlement du Canada, Ce sont surtout les tribunaux provinciaux qui en assurent t'application. 

Les cours fédéra/es. Les cours fédérales comprennent Ia Cour supreme du Canada. Ia 
Cour fédérale du Canada et divers tribunaux spécialisés tels que Ia Cour canadienne de 
I'impOt, le Tribunal d'appel des cours martiales et Ia Commission d'appel de I'immigration, 
tous des creations du Parlernent. 

La Cour supreme, instituée en 1875. est Ia plus haute cour d'appel du Canada en matière 
civile et criminelle. Au moms trois des neuf juges doivent venir du Québec en raison 
du caractère particulier du droit civil québécois. Dans des conditions déterminées par 
le droit statutaire du Parlement, Ia Cour supreme entend les appels des cours provinciales 
de dernière instance et de Ia Cour fédérale. Elle donne également des avis au gouvernement 
fédéral lorsque des questions lui sont spécialement déférées. 

La Cour fédérale du Canada dans sa forme actuelle a été créée en 1970; elle soccupe 
des litiges d'ordre fiscal, des poursuites mettant en cause le gouvernement fédéral (par 
exernple, les poursuites pour dommages causes par des lonctionnaires lédéraux), des 
affaires portant sur tes marques de commerce, les droits d'auteur et les brevets d'invention, 
ainsi que des causes se rapportant a l'amirauté et a l'aéronautique. Elte compte deux 
divisions, Ia Division de premiere instance et Ia Division d'appel; Ia Division d'appel entend 
les appels des jugements rendus par Ia Division de premiere instance ou par de nombreux 
organismes fédéraux. 

Les tribunaux provinciaux. Las tribunaux provinciaux sont établis par des lois provinciales 
et c'est pourquoi, bien que leur structure soit a peu près identique, leurs noms varient d'une 
province a lautre. Chaque province a des tribunaux de premiere instance comme les 
tribunaux pour Ia lamilte, les tribunaux pour enfants, les cours de magistrat et les cours 
des petites créances; Ia plupart des causes instruites dans les provinces sont entendues 
par ces tribunaux, dont Ia competence s'étend aux affaires civiles et criminelles de moindre 
importance. A lexception du Québec, Joutes les provinces ont égatement des cours de 
district ou de comté, qui exercent une juridiction intermédiaire et reglent les litiges dépas- 
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sant Ia competence des cours des petites créances, sans toutefois déborder certaines lirnites 
monétaires; ces cours instruisent également des causes criminelles, saul les plus grdves, 
et elles ont une certaine juridiction pour entendre les appels des decisions des cows de 
magistrat. Les cours de dernière instance dans une province sont les cours supérienres, 
qui entendent les causes civiles mettant en jeu de fortes sommes d'argent et les causes 
criminelles resultant dinfractions graves. 

La profession d'homme de loi 

Dans les juridictions de common law du Canada, les avocats de pratique sont a Ia fois 
barristerse et esolicitorse. Au Québec, les membres de Ia profession juridique sont avocats 

ou notaires. Dans tousles cas les conditions dadmissibilité a Ia profession relèvent des provuice& 
L'aidejurldlque. Ces dernières années, tous les gouvernements provinciaux ont mis 

sur pied des programmes daide juridique af in d'aider les personnes peu nanties a ob1nir 
de I'aide juridique dans certaines causes criminelles et civiles en leur taisant bénéf icier 
des services dun avocat, sans Irais ou a coflt modique, selon leurs moyens financiers. 
Les programmes varient dune province a I'autre, mais us visent tous a assurer a quiconque 
des services juridiques convenables, indépendamment de sa situation financière. 
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La police 

LAANB attribue aux provinces l'administration de Ia justice dans leur territoire, mais 
des corps policiers ont été créés néanmoins par les administrations fédérale, provinciales 
et municipales. 

L'Ontario et le Québec ont constitué des siIretés provinciales pour maintenir l'ordre 
dans les territoires non protégés par les corps municipaux. Les süretés provinciales doivent 
entre autres patrouiller les grandes routes, prêter main forte aux corps municipaux dans 
leurs enquêtes sur les crimes graves, et fournir un service central d'information portant 
notamment sur les biens voles et recouvrés, les empreintes digitales et les casiers judiciaires. 

La Gendarmerie royale du Canada (c,Rc) est un corps policier civil qui relève du 
gouvernement fédéral. Ce corps civil fut créé en 1873 sous le nom de Police montée 
du Nord-Ouest. Aujourd'hui Ia GRC est l'unique corps policier du Yukon et des Territoires 
du Nord-Ouest, et huit provinces y ont également recours. 

La GRC est chargée de faire respecter de nombreuses lois fédérales, particulièrement 
le Code criminel et Ia Loi sur les stupéfiants. Elte s'occupe de Ia protection des biens 
publics et des dignitaires en visite, et elle représente le Canada auprès de l'Organisation 
internationale de police criminelle (Interpol), dont le Canada fait partie depuis 1949. 

Les lerminaux informatiques mobiles installés dons les voitures de patrouille permettent d'obtenir des informalions 
immédiates. 

F-AA 



Relations extérieures et defense 

Affaires extérieures 

Le ministêre des Affaires extérieures assume trois fonctions princpales: conseiller le 
gouvernement en matière de politique étrangère, de commerce extérieur, d'éconoinie 
internationale et de defense, coordonner Ia mise en ceuvre des politiques et program-
mes du gouvernement dans ces domaines, représenter le Canada dans d'autres pays et 
auprès d'organismes internationaux et négocier des ententes internationales; fournir de 
l'aide consulaire aux Canadiens voyageant ou vivant a l'étranger et ofirir des servkes 
dimmigration aux personnes désireuses de venir au Canada; et promouvoir le Canada 
et ses intérCts a Iétranger. 

Ladministration centrale du ministère se trouve a Ottawa. En 1984, le Canada comptait 
114 missions diplomatiques et consulaires réparties dans 80 pays; bon nombre de ces 
missions sont accréditées auprès de deux ou plusieurs gouvernements, ce qui permet 
au Canada de maintenir des relations diplomatiques avec 79 autres pays. De plus, le Canada 
compte 27 consulats honoraires. En 1984, ii y avait a Ottawa 99 missions diplomatiques 
résidentes, et 41 accreditations sans residence. 

Une mission diplomatique canadienne dans un pays du Commonwealth s'appelle 
haut-commissariat au lieu dambassade. Les missions consulaires, qui s'occupent surtout 
des relations commerciales du Canada ou de questions administratives, ont a leur tête 
des consuls généraux ou des consuls. 

Le Canada a aussi 12 missions permanentes et distinctes accréditées auprès de certains 
organismes internationaux, dont l'Organisation des Nations Unies (oNU) A New York et 
a Genève, les Communautés européennes (CE) et l'Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord (JFAN) a Bruxelles, I'Organisation de cooperation et de développement économiques 
(ocDE) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, Ia science et Ia culture 
(uNEsco) a Paris, ainsi que lOrganisation des Etats américains (oE) a Washington. II est 
également membre du Commonwealth et de La Francophonie, dont les sieges respectifs 
se trouvent a Londres et a Paris. 

Le ministère travaille activement dans le domaine du commerce extéricur, élément 
important du revenu national du Canada qui progresse rapidement et affecte presque 
chaque secteur ou region du pays. Les exportateurs canadiens, éventuels et effectifs, qui 
voyagent a l'étranger peuvent bénéficier des services de délégués commerciaux affectés 
a plus de 90 missions dans le monde entier. 

Dans son rapport annuel, le ministère precise les buts particuliers et les réalisations 
de Ia politique étrangère du Canada dans chaque pays et region, et en ce qui concerne 
le droit international, le contrôle des armements et le désarmement, l'énergie, le commerce 
et les affaires économiques internationales, les affaires sociales et humanitaires, Ia sécurité 
internationale et d'autres questions. 

Services aux Canadiens 

Alatance consulaire L'une des principales fonctions des ambassades et autres 
missions du Canada a létranger est de venir en aide aux Canadiens qui voyagent ou 
qui resident hors du pays. En 1984, le personnel consulaire s'est occupé de près de 700,000 
cas, de Ia délivrance de passeports (environ 55,000) a Ia prestation de services spéciaux 
dans des situations de décès A létranger (400), hospitalisation (600), difficultés Iinancières 
(2,000 A 3,000) et incarceration pour possession de drogues ou autres délits (800). 
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Passeports. Environ 900,000 passeports ont été délivrés en 1984 par le ministère des 
Affaires extérieures. La délivrance des passeports, certificats d'identité et titres de voyage 
émis en vertu de ta Convention des Nations Unies sur les réfugiés s'effectue par l'entremise 
des bureaux régionaux des passeports au Canada. 

Aide en matière juridique internationale. Les demandes d'aide a ce sujet, par 
exemple pour des reclamations contre ou mettant en cause des gouvernements étrangers, 
sont traitées par le Bureau des affaires juridiques du ministère. Dans le domaine du droit 
international privé, le Bureau off re divers services pour faciliter les recours juridiques 
mettant en cause des autorités canadiennes et étrangères sur Ia base de conventions ou 
de procedures prédéterminées. 

Agence canadienne de développement international (AcDl) 
LACO! administre Ia majeure partie du programme canadien de cooperation avec les 

pays en développement. Le Canada fournit de l'aide a plus de 50 pays, et en 1983-84 
le montant de cette aide officielle sest élevé a $1.83 milhiard. L'objectif global de Ia politique 
du Canada en matière de développement est d'aider les pays du Tiers Monde a répondre 
aux besoins essentiels de leurs populations et a s'orienter vers l'autosuffisance. 

Le Canada fournit de l'aide sous trois formes. En 1983-84, $678.3 millions ont été verses 
au titre de l'aide bilatérale en vertu d'ententes entre le Canada et les gouvernements 
bénéficiaires pour le financement de projets de développement. Ces fonds, octroyés sous 
forme de subventions et de prêts, sont utilisés par les pays en développement pour acheter 
des produits, des matériels ou des services destinés a lindustrie et a l'agriculture, ou pour 
accéder au marché canadien de l'exportation par des mécanismes de credit. Les subventions 
accordées dans le cadre de taide bilatérale couvrent également l'envoi de conseillers cana-
diens outre-mer ainsi que Ia formation détudiants et de stagiaires de pays en développement. 
Les principaux bénéficiaires de l'aide économique bilatérale pour 1983-84 sont les suivants: 
l'Asie ($284.1 millions), l'Afrique anglophone ($146.6 millions), l'Afrique francophone ($137.5 

F. ,e1hité de IA CDI est oxée parflcul,èrement sur Fe développement des ressources humoines, surtout l'amélio-
r/t,,n th's ornpétences techniques et gestionnelles - les populations du Tiers Monde constituent so plus grande 
re.c)urce 
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millions) et les Amériques ($97.3 millions). Le secours accordé a ces regions sous torme 
d'aide alimentaire bilatérale en 1983-84 s'élève a $172.9 millions. 

La deuxième lorme d'aide offidelle aux pays en développement est I'aide multilatérale 
($674.9 millions en 1983-84), selon laquelle le Canada et d'autres donateurs fournissent 
des fonds a des institutions internationales qul secourent le Tiers Monde, Le Canada appuie 
au total quelque 65 programmes. 

Dans Ia troisième forme d'aide au développement. I'AcDI offre des mécanismes souples 
d'aide aux pays en développement par lentremise d'organisations non gouvernementales 
(oNG) canadiennes et internationales ainsi que de groupements commerciaux, professioiinels 
et universitaires. Au total I'ACDI a tourni $88.8 millions en 1983-84 a des ONG canadieiiries 
travaillant a 3,000 projets dans des pays en développement, et $18.4 millions a des ONG 
internationales. 

La Direction de Ia cooperation institutionnelle et des services au développement (LxIsD) 
encourage les relations entre les institutions, universités, colleges, associations professionnelles, 
syndicats et cooperatives du Canada et leurs homologues du Tiers Monde. En 1983-84, 
Ia DCISD a fourni $74.6 millions a I'appui de plus de 700 projets. 

Service administratif canadien outre-mer (SACO) 

Le SACO est une société canadienne privée sans but lucratif, fondée en 1967 par tin 
groupe d'hommes d'affaires et de professionnels, avec l'appui de l'AcDI. Un conseil 
d'administration determine sa politique. 

Par le recours a des Canadiens et a des Canadiennes d'expérience. le SACO cherche 
a organiser des échanges prolessionnets et technologiques avec des organismes gouver-
nementaux, industriets et autres des pays concernés, et a travailler en collaboration avec 
l'industrie canadienne et le gouvernement canadien a Ia réalisation de projets dans les 
pays en développement. 

Les activités du sco se répartissent en trois volets: le programme outre-mer qui répond 
aux demandes des pays en développement, le programme d'aide aux autochtones du 
Canada qui répond aux requêtes des bandes indiennes, et le programme de développement 
commercial qui englobe les entreprises en coparticipation et les projets spéciaux dans les 
pays en développement. 
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Service universitaire canadien outre-mer (SUCO) 
Le suco recrute des Canadiens d'expérience dans les métiers, l'agriculture, Ia pëche, 

l'exploitation forestière, lenseignement, Ia sante, le commerce et Ia technologie pour quils 
aident les pays du Tiers Monde a former leur main-d'ceuvre. Depuis 1961, le suco a place 
plus de 9,000 coopérants de tous ages dans des pays en développement aux termes de 
contrats de deux ans. Les pays ou organismes bénéficiaires paient le salaire du coopérant 
aux taux locaux, et le suco, organisation indépendante a but non lucratif, assume les 
frais de déplacement, d'assurance-maladie, dorientation et de formation linguistique. 

Le suco soccupe aussi du linancement dun nombre croissant de projets dauto-
développement outre-mer et de I'éducation du public au Canada. Ses fonds proviennent 
en grande partie de l'Agence canadienne de développement internationale ACDI; le reste 
est fourni par des partiduhiers, corporations, fondations, groupements communautaires 
et gouvernements provinciaux. 

Bans ies pays en développement, In recherche de both a brüler occupe femnies et enfaiits 
pendant de nombreuses heures chaque jour. Grace aux programmes dexploitation 
forestière appuyds par le CRDI, cette situation est en train de se modifier dans plusieurs 
pays: 

- 
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Centre de recherches pour le développement international (cKDI) 

Créé en 1970 par une Ioi du Parlement, le CRDI est une société d'Etat autonome qui 
a pour role d'encourager et d'appuyer les recherches visant a adapter Ia science et Ia 
technologie aux besoins des pays en développement. 

Le Centre est finance par une subvention annuelle du Parlement, mais ses politiques 
sont établies par un conseit des gouverneurs indépendant représentant le Canada, le Tiers 
Monde et les pays industrialisés. Avant quune proposition de recherche soit soumise 
a I'approbation du conseil des gouverneurs, on s'assure qu'eIIe présente un intérêt pratique, 
queUe correspond aux priorités du pays ou de Ia region concernée, et qu'eIIe aura de 
vastes ramifications. On sattend a ce que les institutions bénéficiaires participent aussi 
au linancement des travaux de recherche. 
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Defense nationale 
Pour assurer le maintien de La sécurité et de l'indépendance du pays, 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 Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). avec 
les Etats-Unis en vertu d'accords bilatéraux dont celui du Commandement de Ia defense 
aérienne de lAmérique du Nord (NORAD), et avec les Nations Unies dans diverses missions 
de maintien de Ia paix et dobservation; elles veillent également a ce que le Canada 
demeure apte a fonctionner a titre d'Etat souverain sur son propre territoire et dans les 
eaux territoriales sur lesquelles s'exerce son autorité. 

Comme le principal danger qui menace le Canada sur le plan militaire est l'éventualité, 
peu probable cependant, d'un conf lit nucléaire entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, 
Ia politique canadienne s'efforce de prévenir une telle situation par une activité qul s'exerce 
surtout en Europe et en Amérique 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 allié 
en Europe. 
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L'un des trois groupes-brigades de combat terrestre au Canada est chargé d'appuyer, 
au besoin, les forces de dissuasion de I0TAN en Norvège. Le groupe peut être transporté 
par air ou par mer. Le Canada maintient aussi deux escadrons de CF-5 en vue d'un tppui 
étroit sur le flanc nord de I'OTAN. Ces appareils. ravitaillés en vol, peuvent être dépchés 
rapidement en cas de crise. La collaboration avec les forces des Etats-Unis, en vertu dune 
nouvelle entente NORAD signée en mai 1981 pour une période de cinq ans. est Ie princi-
pal instrument de defense en Amérique du Nord. 

Les forces navales canadiennes ont pour tâche de surveiller et contrôler les approches 
maritimes des côtes du Canada baignées par trois oceans, de fournir des navires prêts 
au combat, en vertu de l'engagement du Canada vis-à-vis de I'oTAN, et de collaborer avec 
les forces américaines a Ia defense du continent. 

At in d'aider les Nations Unies a faire cesser les hostilités par le maintien de Ia paix 
et Fobservation de Ia trève, le Canada compte environ 220 militaires en service all 
Golan (entre Ia Syrie et Israel), plus de 500 a Chypre, et une vingtaine d'officiers affetés 
a l'organisation de surveillance de Ia trève, que dirige les Nations Unies au Moyen-Oritnt. 

Pour protéger Ia souveraineté du Canada, les Forces armées canadiennes exercent deux 
grandes fonctions. Elles doivent d'abord prévenir toute atteinte pouvant être portée au 
droit du Canada dexercer son autorité sur son territoire et ses eaux territoriales. Deuxiè-
mement, en cas de troubles civils graves, les forces pourraient We appelées a Ia rescousse 
des autorités civiles. Aucun groupe des Forces armées nest expressément chargé de cette 
fonction, mais des militaires normalement affectés a dautres tâches peuvent fournir une 
telle aide. 

Les navire's de !a Cole oliest soft ratstoillés en mer grdce aux réservons du HMCS Pmvider 
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L'économie 

L'économie canadienne dans les années 1980 

Performance économique du Canada, 1985 
Du milieu de 1981 a Ia fin de 1982, leconomie canadienne a éprouvé Ia baisse Ia plus 

longue et Ia plus grave au niveau de Ia production réelle depuis Ia Depression. Durant 
les trois années qui ont suivi. elle a connu sa plus forte période de croissance soutenu' 
depuis le debut des années 1970. Néanmoins, certaines consequences de Ia récessioli 
se faisaient encore sentir a Ia fin de 1985. Le volume de Ia demande nationale na pa 
dépassé le niveau antérieur a Ia recession avant Ic quatrième trimestre de 1984; l'emploi 
a temps plein n'a pas retrouvé son niveau de l'éte 1981 avant Ia seconde moitié de 1985. 
et le volume maximal de Ia construction résidentielle enregistré au deuxième trimestru 
de 1981 n'a pas été surpassé avant le troisième trimestre de 1985. Deux consequences 
de Ia recession, soit le deficit considerable de 'administration lédérale et le niveau réduit 
de linvestissernent des entreprises dans les installations et le materiel, sont demeurées 
deux preoccupations importantes sur le plan économique. 

— halifax (N ) 
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En 1984, Ia dépense nationale brute (DNB) réelle du Canada a augmenté de 5.0 %. Les 
taux de croissance les plus prononcés ont été enregistrés pour les exportations de mar-
chandises (22 %), et Ia demande de biens durables par les consommateurs (12 %); dans 
les deux cas, laugmentation était attribuable pour une grande part aux ventes de produits 
automobiles. Les investissements des entreprises dans les installations et le materiel ont 
fait voir les premiers signes de croissance réelle tangible depuis 1981. Toutefois, le taux 
de croissance du volume des exportations a sensiblement diminué et est tombé au-dessous 
de celui des importations. En 1985, on prévoyait une augmentation d'environ 4.5 % du 
volume de lactivité économique, Ia vigueur devant provenir en majeure partie des dépenses 
personnelles, particulièrement pour des biens durables, et de Ia demande de logements 
neufs et existants. 

Au cours des trois premiers trimestres de 1985, le volume des dépenses personnelles 
pour des biens et services a dépassé de 4.6 % le niveau enregistré pour Ia période 
correspondante de 1984. Le mouvement a Ia hausse des dépenses des consommateurs 
est demeuré particulièrement visible au niveau des biens durables, même si le taux de 
croissance de 9 % observe était inférieur a celui de 12 % eriregistré en 1984. Les dépenses 
pour d'autres categories de biens et pour des services ont progressé beaucoup plus rapi-
dement qu'en 1984, sans toutefois rejoindre le rythme de croissance relatif aux biens 
durables. Au premier trimestre de 1985, Ia demande des consommateurs, en particulier 
Ia demande de véhicules automobiles et d'articles et appareils ménagers, a été favorisée 
par une forte croissance du revenu personnel reel disponible; après mars 1985, elle a 
été stimulée par Ia baisse des taux d'intérêt. 

Ces deux facteurs ont également contribué a Ia forte croissance de Ia construction 
résidentielle, amorcée en avril 1985; si le volume de cette activité au premier trimestre 
n'a été que légèrement supérleur a celui du premier trimestre de 1984, au cours des deux 
trimestres suivants, par contre, U a été de 17 % supérieur a celui de Ia période corres-
pondante de 1984. Les mises en chantier de logements ont totalisé près de 163,000 unites 
en 1985, augmentation de 21 % par rapport a 1984 et niveau le plus élevé depuis 1981. 

II semble que Ia reduction des taux d'intérêt et Ia vigueur soutenue de Ia demande 
des consommateurs aient également déclenché l'amorce dune reprise pour ce qui 
concerne l'investissement des entreprises dans les installations et le materiel, a partir 
du deuxième trimestre. 11 y a eu augmentation dans ce secteur en dépit de Ia piètre 
performance des bénéfices des sociétés après le premier trimestre. L'accroissement de 
l'investissement reel des entreprises au deuxième trimestre a été enregistré en majeure 
partie dans Ia construction; au troisième trimestre, l'augmentation s'est produite en presque 
totalité dans Ies machines et matériels. Au cours des neuf premiers mois de 1985, te volume 
de l'investissement des entreprises dans une capacité de production nouvelle a été de 
près de 5 % supérieur a celui de Ia période correspondante de 1984; c'était Ia premiere 
augmentation perceptible dans ce secteur en quatre ans. 

La performance du Canada en matière d'exportations est déterminée dans une grande 
mesure par la conjoncture économique des Etats-Unis. L'augmentation de près de 20 % 
du volume des exportations de biens et services enregistrée en 1984 peut être associée 
it Ia hausse de 7 % de Ia DNB réelle aux Etats-Unis. En 1985, on prévoyait que Ia croissance 
réelle de Ia DNB aux Etats-Unis ne serait que d'environ 2.4 %, et en 1985 les exportations 
canadiennes réelles ont été beaucoup moms dynamiques qu'en 1984. Le volume des 
xportations de marchandises pour chacun des trois premiers trimestres de 1985 a été 

infCrieur a celui du dernier trimestre de 1984; le volume des exportations de services 
a haisse au deuxième et au troisième trimestre de l'année; et Ia fermeté de Ia demande 
riationale a entralné une augmentation considerable des importations de marchandises 
mi troisième trimestre. 

Laugmentation plus prononcée du volume des importations de marchandises que de 
'elui des exportations, conjuqn(e avec nile haisse des termes de I'charige dii Canada, 
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a donné lieu a des diminutions des excédents en dollars courants au titre du commere 
des marchandises pour chacun des trois premiers trimestres de 1985. La reduction dts 
paiements d'intérêts et de dividendes a l'étranger au deuxième et au troisième trimestre 
a modéré l'ampleur des variations au compte courant de Ia balance des paiements, mais 
elle n'a pas Pu l'empêcher de se détériorer au point d'afficher un deficit au troisième 
trimestre. Au cours des trois premiers trimestres de I'année, le Canada a enregistré un 
deficit au compte courant de $800 millions. 

Le secteur public, aux prises avec un deficit fédéral extrémement élevé, a cherché 
récemment a restreindre l'accroissement de ses dépenses. Les dépenses dinvestissement 
réelles de l'administration publique n'ont guère augmenté en 1985, et ses dépenses réelles 
pour des biens et services ont diminué au troisième trimestre, après six trimestres de 
croissance modeste. Par consequent, le deficit fédéral a accuse des baisses notables all 
deuxième et au troisième trimestre, mais le montant de $27.7 milliards enregistré all 
troisième trimestre était néanmoins equivalent a 6 % du produit national brut (PNB). 

Malgré Ia croissance de plus en plus rapide de Ia demande nationale, le niveau d'inflation 
n'a pas augmenté en 1985. Ce fait peut être attribué au contrôle rigoureux exercé par 
Ia Banque du Canada sur l'accroissement de Ia masse monétaire et a I'existence d'une 
capacité de production considerable. Laugmentation de 4.0 % de l'indice des prix a Ia 
consommation établie pour 1985 était inférieure a celle de l'année précédente; les autres 
mesures des variations des prix ont confirmé pour La plupart Ia tendance a Ia stabilisation 
du taux d'inflation. 

Sur le marché du travail, les conditions ont également continue de s'améliorer en 1985. 
Le taux de croissance de I'emploi a dépassé celui de Ia population active pour La deuxième 
année consecutive, et le niveau et le taux de chômage ont encore diminué. Plus de 300,000 
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emplois ont été créés durant l'année; le niveau de chômage a été réduit de 70,000; et 
le taux de chômage est tombé a 10.5 %, soit une diminution de 0,8 point par rapport 
a Ia moyenne annuelle de 1984. Etabli a 58.3, le ratio emploi/population pour 1985 a 
été le plus élevé depuis 1981. 

En décembre 1985, presque tous les prévisionnistes envisageaient pour 1986 une 
croissance économique inférieure a celle de 1985; l'augmentation moyenne prévue pour 
Ia DNB réelle était de 3 %. Lunique secteur pour lequel on prédisait urns augmentation plus 
rapide que l'année précédente était l'investissement des entreprises dans les installations 
et le materiel. On prévoyait que les dépenses des consommateurs seraient réduites par 
l'effet négatif sur le revenu disponible de Ia hausse des impôts fédéraux sur le revenu des 
particuliers arinoncée dans le budget de mai 1985. La prevision dune faiblesse soutenue 
dans Ia performance de l'économie américaine devait modérer une fois de plus Ia croissance 
des exportations réelles, et le solde du compte courant afficherait un deficit accru. On pré-
disait une faible augmentation des mises en chantier de logements, mais seulement Si les 
taux d'intérêt hypothécaire s'abaissaient. Du côté de l'emploi, Ia situation devait continuer 
de s'améliorer; l'inllation demeurerait a peu prés au même niveau; les taux d'intérêt 
baisseraient; et le niveau du dollar canadien fluctuerait Iégèrement par rapport au dollar 
américain. On prévoyait une bonne performance pour Ia quatrième année de Ia reprise 
économique. 

En dépit du consensus général quant a Ia bonne tenue de l'économie canadienne et 
des perspectives chatoyantes pour 1986, Ia valeur internationale du dollar canadien a 
commence a baisser au debut de janvier 1986, entrainant par le fait même un relèvement 
des taux d'intérêt au Canada. On n'a pas pu expliquer clairement Ia diminution, mais 
le faible niveau des prix des ressources naturelles et Ia chute du prix mondial du pétrole 
ont été cites comme étant deux facteurs importants. La persistance de Ia faiblesse du 
dollar a l'étranger et Ia hausse des taux d'intérêt auralent un effet négatif sur le taux 
de croissance économique et exerceraient des pressions inflationnistes. Parallèlement, 
de telles conditions entraIneraient une amelioration au compte courant en rendant les 
exportations canadiennes plus concurrentielles sur le marché mondial, en attirant les 
touristes, et en réduisant Ia demande canadienne de biens et services étrangers. 

Repartition sectorielle de l'emploi au Canada, 
certaines années, 1971-84 

Secteur d'activité 	 1971 	 1976 	 1981 	 1984 

Agriculture 	.................. 6.3 5.0 4.4 4.3 
Autres industries primaires 2.7 2.5 2.9 2.7 
Industries manufacturières 21.8 20.3 19.3 17.9 
Construction 	................. 6.0 6.7 5.9 5.2 
Transports, communications et 

autres services publics 8.7 8.7 8.3 7.8 
Commerce ................... 16.5 17.3 17.1 17.5 
Finances, assurances et altaires 

immobilières 	............... 4.9 5.2 5.4 5.7 
Services socio-culturels, 

commerciaux et personnels. 26.3 27] 29.7 31.7 
Administration publique 6.7 7.2 7.0 7.2 

Total 	....................... 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Repartition sectorielle du produit intérleur brut du Canada, 
certaines annees, 1971.84 

Secteur d'activité 	 1971 	 1976 	 1981 	 1984 

Agriculture 3,2 2.8 2.6 2.5 
Forèts 0.8 0.7 0.6 0.7 
Mines, carrires et pulls de pétrole 3.8 3.1 2.7 2.8 
Industries nianufacturières 22.9 22.3 21.5 21.1 
Construction 	................ 7.0 6.8 6.2 5.0 
Transports, communications et 

autres services publics 12.1 12.8 13.9 14.4 
Commerce ................... 11.8 12.9 12.6 13.1 
Finances, assurances et aftaires 

immobilléres 	............... 11.5 12.0 13.2 13.5 
Services socio.culturels, 

commerciaux et personnels 19.3 19.3 19.7 19.9 
Administra0on publique 7.4 7.2 6.7 6.9 

Total 	....................... 100.0 100.0 100.0 100.0 

Secteurs producteurs de biens . . 40.5 38.7 37.1 35.7 
Secteurs producteurs de services 59.5 613 62,9 64.3 

Evolution et croissance de l'industrie 
L'économie canadienne dolt sans cesse s'adapter pour tirer profit des nouvelles possibtlités 

technologiques et des nouveaux marches mondlaux. Comme dans les autres economies 
avancées, Ia structure industrielle du Canada favorise de plus en plus les secteurs producteurs 
de services au detriment des secteurs producteurs de biens. En 1984, les secteurs producteurs 
de biens I iguraient pour plus de 64 % du produit intérieur brut du Canada contre moms 
de 60 % en 1971, et us représentaient 70 % de Femploi total. Entre 1971 et 1984, Ia production 
réelle dans les secteurs de services s'est accrue de 62 %, et elle n'a connu qu'une seule 
année de croissance negative, 1982 (-1.5 %); durant Ia même période, Ia production rtelle 
des secteurs de biens n'a augmenté que de 32 %; elle a dimunué a trois reprises, notamnsent 
en 1982 (-8.9 %). 

Secteurs producteurs de biens 

Les deux facteurs principaux qui expliquent Ia diminution du taux de croissance tie Ia 
production réelle dans les secteurs de biens entre 1971 et 1984 sont Ia conjoncture économique 
internationale et Ia vulnérabilité accrue des produits très coilteux aux variations survettues 
dans I'évolution de l'économie nationale. Une proportion importante des ressources natun1les 
du Canada est exportée et au cours de Ia dernière décennie, le marché international est 
devenu beaucoup plus concurrentiel. Un pourcentage élevé des exportations du Canada 
est vendu aux Etats-Unis, et les fluctuations de Ia conjoncture économique darts ce pays 
alfectent l'industrie canadienne. Les grosses dépenses des consommateurs, par exeniple 
pour I'achat dune maison ou dune voiture, de même que l'investissement des entrept ises 
darts de nouvelles installations de production sont parmi les premiers éléments a accuser 
une reduction en période de croissance économique affaiblie. 



art!? 	a 

L'industrie de Ia construction, a caractère hautement cyclique, et les industries axées 
sur les ressources naturelles ont enregistré une croissance réelle parmi les plus faibles 
entre 1971 et 1984. Le volume de Ia construction en 1984 na été que de 6% supérieur 
a celui de 1971, en raison surtout de Ia diminution de 17 % après 1981 provoquée par 
Ia hausse des taux d'intérêt et Ia chute de Ia demande de Ia part des consommateurs 
et des entreprises. La production agricole a alterné entre des périodes de croissance et 
des périodes de recul; son niveau en 1984 était de 15% supérieur a celui de 1971. mais 
de 6 % inférleur au sommet de 1982. La production réelle dans Findustrie Iorestière a 
progressé de 26 % durant Ia période, en dépit de baisses importantes en 1974-75 et 
1981-82. Le secteur de I'extraction minière et des combustibles fossiles a connu des baisses 
importantes de Ia production au milieu des années 1970 et au debut des années 1980, 
et it n'a montré des signes de reprise soutenue que dans les deux dernières années de 
La période; dans tous les cas, le volume de Ia production a été inférieur en 1984 a ce 
qu'iI était en 1973, particulièrement dans I'industrie de I'extraction des métaux et dans 
celle du pétrole brut et du gaz naturel. Pour ce qui concerne cette dernière, les mesures 
de conservation de I'énergie semblent avoir été jun des lacteurs responsables, si tori 
considère que La production de charbon a triple et celle d'électricité a double entre 1971 
et 1984. 

Le secteur manufacturier, qui figure pour plus de Ia moitié de Ia production des industries 
de biens, a enregistré Ia plus forte croissance réelle parmi ces industries entre 1971 et 
1984; Ia production réelle dans ce secteur s'est accrue de 40 % entre 1971 et 1979, mais 
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elle n'était pas plus élevée en 1984 qu'en 1979, en raison des baisses enregistrécs en 
1980 et 1982. Les industries manuIacturières productrices de biens durables oat joui dune 
croissance legerement supérieure a celle de biens non durables, grace surtout a Ia 
performance des constructeurs d'automobiles oü Ia forte augmentation de Ia production 
en 1983 et 1984 a donné lieu a une progression de 12 % par rapport a 1979 et de 100 % 
par rapport a 1971; ces derniers ont vu leur part de Ia production manulacturière totate 
grimper de 9 a 13 % entre 1971 et 1984. Les niveaux de production de Ia plupart des 
fabricants de biens durables et non durables enregistrés pour 1984 étaient encore inférieurs 
aux sommets de 1979 ou 1981. Les autres industries manufacturières importantes qui 
ont enregistré des augmentations considérables de Ia production entre 1971 et 1984 sont 
l'industrie des machines industrielles, L'industrie chimique et I'industrie des produits dii bois. 

Secteurs producteurs de services 
Le secteur des services commerciaux a été en tête des secteurs producteurs de services 

pour I'accroissement de Ia production réelle au cours des 15 dernières années. Les aug-
mentations les plus spectaculaires de Ia production oat été enregistrées dans les services 
aux entreprises (161 %) et dans lindustrie des communications (110 %), qui ont grandeinent 
bénéficié de Ia revolution de l'inIormation et du recours accru aux services spécialisés 
de Ia part des milleux d'affaires. Le secteur de l'hébergement et de Ia restauratirn a 
également double sa production, mais son taux de croissance a chute lamentableinent 
après 1976; ii a enregistré une hausse de 43 % de Ia production entre 1971 et 1978, 'nais 
très peu de croissance dans les années qui ont suivi. Sa production n'a augmenté que 
légérement en 1979 et 1980, et elle a fléchi au cours de chacune des trois aniiées 
subséquentes. 
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Le secteur des finances, assurances et alfaires irnmobilières a été l'un de ceux, peu 
nombreux, a ne pas accuser de fléchissement de Ia production entre 1971 et 1984. Sa 
production réelle a augmenté de 76 %, en raison surtout des hausses de 85 % a Ia fois 
dans le secteur des banques et autres institutions de dépôts et dans celui des assurances 
et de l'immeuble. Les deux secteurs ont considérablement élargi l'éventail de leurs services 
aux consommateurs et aux entreprises durant Ia période considérée. 

Le secteur du commerce a accuse une croissance supérieure ala moyenne entre 1971 
et 1984. Le volume du commerce de gros a augmenté de 75 %, et celui du commerce 
de detail de 61 %. Le commerce au detail des produits alimentaires n'a progressé que 
de 22 %. La production réelle des marchands de véhicules automobiles a grimpé de 79 % 
entre 1971 et 1979, mais a diminué de 28 % dans les trois années qui ont suivi; malgré 
une forte reprise en 1983 et 1984, leur chifire de vente en 1984 est demeuré de 6 % 
inférieur a celui de 1979. 

En dépit du fait que le volume d'activité des transports aériens alt triple, Ia production 
réelle du secteur des transports n'a augmenté que de 56 %. Une des raisons de cette 
evolution serait le faible taux de croissance dans le transport des marchandises. Le volume 
d'activité des transports ferroviaires n'a progressé que de 30 % entre 1971 et 1984. 

Stanley Park, Vancouver (C-B.). 
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L'accroissement de Ia production réelle dans le secteur des services non commerciaux 
a été considérablement inférieur a l'augmentation observée dans celui des servkes 
commerciaux durant Ia période de 1971 a 1984. La plus torte progression, 53 %, a été 
enregistrée dans les services sanitaires et sociaux et provenait d'un accroissement de Ia 
demande de services, attribuable en partie au vieillissement de Ia population canadieniie, 
et de lexistence de nouveaux services. Le volume d'activité dans les services d'enseignement 
et assimilés n'a augmenté que de 16 %, et sa croissance a été particulièrement faible apT ès 
1976, période oü s'est manifesté avec plus d'acuité le fléchissement de Ia demande attribuable 
au vieillissement de Ia principale population intéressée. Dans le secteur public, Ia production 
s'est accrue de 41 % entre 1971 et 1984, mais le taux de croissance a énormément dimintié 
après 1978. 

L'avenir économique 
L'avenir économique dun pays depend de l'investissement dans l'expansion de sa 

capacité de production. Le Canada peut se vanter de posséder une main-d'ceuvre 
hautement qualifiée parce qu'il a investi énormément dans l'éducation et Ia tormation 
dans le passé. Par contre, ses réalisations dans le domaine de Ia recherche et du déve-
loppement (H-n) ne sont pas aussi impressionnantes. Les dépenses de R.D du Canada, qui 
représentent a peine 1 % du i'm, sont au nombre des plus (aibles parmi les pays de 
l'Orgariisation de cooperation et de développement économiques (ocoF); elles equivalent 
a moms de Ia moitié des montants affectés a ce titre par ses deux grands partenaires 
commerciaux, les Etats-Unis et le Japon. Bien que le secteur public et le secteur privt' 
accordent actuellement une importance accrue a ce domaine, de grands progrés pourraient 
étre réalisés par Ia determination de secteurs prioritaires et le développement d'un 
consensus relativement a I'activité de recherche dans I'avenir. 
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Résumé des dépenses d'investissement et de reparation, 1981.85' 

Genre de dépenses 

investis. 
sement 

Répara- 
lion 

Dépenses 
totales 

Dépenses pour 

Cons- 
truction 

Machines 
et 
materiel 

($ millions) 
Entreprises 

1981 56,340 16,671 73.011 30,335 42,675 
1982 55,354 16,855 72,209 30,907 41,302 
1983 49,338 17,428 66,765 27,656 39,110 
1984 50,261 18,923 69,184 27,573 41611 
1985 56,125 19,914 76039 31,186 44,853 

Equipement social 
1981 10,129 2.285 12,414 10,182 2,232 
1982 11,258 2,774 14,032 11,576 2,456 
1983 11,187 2.838 14,025 11,438 2,587 
1984 12,356 2,764 15,120 12,042 3,078 
1985 13,073 2,908 15.981 12.914 3,067 

Habitation 
1981 13.135 3,229 16,365 16,365 - 

1982 10,149 3,433 13.582 13.582 - 

1983 12.994 3.857 16,851 16.851 - 

1984 12.453 4,044 16,497 16,497 - 

1985 12,905 4,230 17.134 17.134 - 

Total 
1981 79,604 22.186 101.790 56.882 44.908 
1982 76.761 23.062 99.823 56,065 43.758 
1983 73.519 24,123 97,642 55,945 41,696 
1984 75.070 25,732 100,801 56,113 44.689 
1985 82,102 27,052 109,155 61,234 47,921 

Chiffres provisoires pour 1984 et intentions pour 1985. 	 - 
Lea totaux peuvent ne pas correspondre a Ia somme des éléments a cause de l'arrondissement des chiffres 
- Néant ou zero. 

La capacité de produire et de vendre des biens et des services de Iaçon efficace dans 
l'avenir depend également du niveau des investissements dans les installations et le materiel 
requis pour Ia production. Les données sur les investissements depuis 1981 confirment 
l'influence de Ia recession sur l'évolution de Ia capacité productive de l'économie. Les 
dépenses a caractère social, celles affectées aux établissements éducatifs, sanitaires et 
religieux, aux immeubles publics et aux ouvrages de genie finances par I'administration 
publique, ont échappé presque entièrement aux effets de Ia recession et ont progressé 
a peu près chaque année depuis 1981. Les dépenses affectées a Ia construction et aux 
machines et matériels ont été touchées par Ia recession; Ia reprise du côté des machines 
et matériels a été plus rapide que du côté de Ia construction. Selon les previsions, les 
dépenses des entreprises pour l'accroissement de Ia capacité de production (dépenses 
d'investissement) et les dépenses pour Ia construction de logements neuls, exprimées en 
valeur nominale, seraient moms élevées en 1985 qu'en 1981. 
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Le monde du travail 

La population active 
En 1984, Ia population active au Canada se chiffrait en moyenne a 12,399.000 personoes, 

soit 64.8 % de Ia population âgee de 15 ans et plus. Sur ce nombre, 11 ,000,()0O travaillaitnt 
et 1,399,000 étaient en chômage. L'accroissement de Ia population active qui sest produit 
durant Ia période allant jusqu'en 1984 résulte de l'augmentation a Ia lois de Ia taille de 
Ia population en age de travailler et de Ia proportion de ce groupe faisant partie de Ia 
population active (taux d'activité). La principale cause de laugmentation du taux d'activité 
durant Ia période a été Ia presence croissante des femmes sur le marché du travail. 

L'économie canadienne a connu sa plus forte recession depuis les années 30 au cours 
de Ia deuxième moitié de 1981 et tout au long de 1982. Les ef lets de cette récessiun 
se sont traduits par une forte baisse de I'emploi et par une augmentation des niveaux 
de chômage et du taux de chômage en 1982. La reprise s'est amorcée au debut de 1983, 
et I'emploi s'est rapproché lentement des niveaux antérieurs a Ia recession pour finalement 
les dépasser dans Ia deuxième moitié de 1984. Les niveaux de chômage sont cependant 
demeurds élevés pendant que les gens réintégraient le marché du travail dans l'espoir 
de trouver de I'emploi durant Ia période de reprise. Aucune region du pays n'a été 
épargnée par le ralentissement économique; même les provinces des Prairies, qui avaient 
affiché des taux de chômage nettement inférieurs aux moyennes nationales pendant toutes 
les années 1970, ont vu ces taux presque doubler entre 1982 et 1984. 

//•_ -;z: 
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1. Personnes occupées selon rage et le sexe, et rapport emplol-population, 
1978-84 

Age et sexe 	 1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 

(millers) 
Toutes personnes 

occupées 9.987 10.395 10.708 11.006 10644 10,734 11.000 
Hommes 	............ 6,156 6,362 6,459 6,559 6,254 6,240 6.367 
Femines 	.. 	......... 3,830 4.033 4,249 4,447 4,390 4,495 4,633 

Personnes occupées de 
15-24 ans 	........... 2,481 2.612 2,657 2,668 2,398 2,337 2.374 
Hommes ............ 1,340 1,410 1.418 1,416 1,235 1,196 1,232 
Femmes 	............ 1,141 1,202 1,239 1.251 1,164 1,141 1.142 

Personnes occupées de 
25 	an, 	+ 	............ 7.505 7.783 8,051 8.338 8,245 8,397 8,626 
Hommes 	............ 4.816 4.952 5.041 5,142 5,019 5.044 5,135 
Femmes 	............ 2.689 2.831 3,011 3,196 3,226 3,354 3.492 

Rapport emploi-population 

(pourcentage) 

	

Total .................57.5 	58.7 	59.3 	59.9 	57.0 	56.7 	57.4 
Personnes de 15-24 ans 	55.1 	57.6 	58.3 	58.8 	53.4 	52.9 	54.8 
Personnes de 25 ans + 	58.3 	59.1 	59.6 	60.3 	58.2 	57.9 	58.2 

2. Chômeurs selon I'âge et le sexe et par province, 
1974, 1981 et 1984 

Age et sexe Nombre de chömeurs 

1974 	1981 1984 

Province Taux de chomage 

1974 	1981 1984 

(millers) (pourcenfage) 
Ensemble des chôrneurs 514 898 1,399 T..N. 13.0 13.9 20.5 

Hornmes 	.......... 293 494 802 i.-P.-E. -- 11.2 12.8 
Femmes ........... 221 404 598 N.E. 6.8 10.2 13.1 

N-B. 7.5 11.5 14.9 
Qué. 6.3 10.3 12.5 

Chômeurs de 15-24 ans 243 407 518 Ont. 4.4 6.6 9.1 
Hommes 	.......... 139 233 297 Man. 3.6 5.9 8.3 
Femmes ........... 104 175 221 Sask. 2.8 4.7 8.0 

AIb. 3.5 3.8 11.2 
Chômeurs de 25 an, + 271 491 882 C.'B. 6.2 6.7 14.7 

Hommes 	.......... 154 262 505 
Femmes ........... 117 229 377 Canada 5.3 7.5 11.3 

-- Nombres inlimes 



Evolution de Ia population active, 1970.84 
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La baisse de l'emploi durant Ia recession a touché certains groupes plus que dautres. 
Les personnes les plus atteintes ont été celles âgées de 15 a 24 ans; l'emploi dans leur 
cas a diminué de 10 % en 1982, puis de 2.5 % en 1983, et a Ia fin de 1984 ii était encore 
de 12 % inIérieur au niveau antérieur a Ia recession. Lemploi pour les jeunes gens a 
baissé davantage que pour les jeunes femmes. Les travailleurs adultes étaient en meilleure 
position. La tendance a une forte augmentation de I'emploi observée chez les femmes 
de 25 ans et plus durant Ia deuxième moitié des années 1970 a été réduite a 1 % en 
1982, mais elle est remontée a 4 % en 1983 et 1984. L'emploi pour les hommes de 25 
ans et plus a diminué de 4 % durarit Ia recession, mais au troisième trimestre de 1984 
ii s'était complétement rétabli. Durant Ia période antérieure a 1981, les hommes adultes 
figuraient pour environ 30 % des chômeurs; après Ia chute de l'économie, Ia proportion 
avait grimpé a plus de 35 %. 

Assurance.chômage 
La baisse de 3 % de I'emploi en 1982 et les augmentations successives de 46 % et de 

10 % du nombre estimé de Canadiens en chômage en 1982 et en 1983 ont eu un effet 
considerable sur le programme d'assurance-chômage. Ce programme, qui est administré 
par Ia Commission de Femploi et de limmigration du Canada, oIfre une aide financière 
temporaire aux travailleurs qui sont sans travail ou qui sont incapables de travailler pour 
cause de maladie, blessure, quarantaine, grossesse, ou adoption. Environ 95 % des 
Canadiens sont couverts par ce régime. 

Les prestations d'assurance-chômage versées en 1983 étaient cle 78 % plus élevées 
qu'en 1982, le nombre de demandes reçues ayant augmenté de 33 % et le nombre estimé 
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de bénéficiaires. de 28 %. Les prestations versées ont encore augmenté de 19 % en 1983, 
le nombre de bénéficiaires ayant grimpé de 9 %. II en est résutté qu'en 1983, le montant 
des prestations versées était 2.1 lois plus élevé qu'en 1981, et le nombre des bénéficiaires 
sétait accru de 40 %. La reprise de l'économie et Ia hausse concomitante de l'emploi 
unt donné lieu a une baisse de 12 % des demandes de prestations reçues en 1983, suivie 
dune reduction de 5 % du nombre des bénéficiaires et dune diminution de 2 % des 
prestations versées en 1984. 

En 1984, le taux des prestations représentait 60 % des gains hebdomadaires assures 
moyens do bénéficiaire, le montant hebdomadaire maximal ayant été établi a $255. Au 
cours de cette année, le taux de cotisation des employés au programme correspondait 
a 2.3 % des gains hebdomadaires; le montant maximal de Ia cotisation était de $9.78 
et le montant maximal des gains assurables, de $425. La part des employeurs équivalait 
a 1.4 lois le montant des cotisations des employés. Ces niveaux sont ajustés annuellement. 

La Commission de l'emploi et de Fimmigration du Canada s'occupe également do 
développement et de l'utilisation des ressources humaines au Canada. Elle compte plus 
de 450 Centres d'emploi dans tout le pays, qui aident les gens a trouver du travail, et les 
emptoyeurs a trouver de Ia main-d'euvre. A cette fin, elle offre on service de recrutiment 
et une aide a Ia planilication concernant Ia main-d'ceuvre spécialisée a I'intentin des 
employeurs, et elle s'occupe également de mise en rapport, de formation professionnelle, 
de creation d'emplois, d'aide au déplacement, d'orientation professionnelle et de tests d'apti-
lode pour les travailleurs. Des services spéciaux s'adressent aux personnes qui ont eu de 
Ia difficulté a entrer sur le marché du travail. La Commission dirige de vastes progranmes 
de créaton demplois destinés a réduire le chôrnage et a favoriser Ia croissance. 

/flfl j,/ m, f,! 	f',j 	 t',r,fl,',' j'.'trc;Ir I)., ,, 'tt!. 
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. Assurance-chômage, 1976-84 

Année Presta- Nombre de Nonibre 
tons demandes estimé de 
versées jolt jales et prestataires 

de renou- 
vehement 
reçues 

$ millions (milliers) 
1976 	......................... 3,342 2,678 2400 
1977 	......................... 3,885 2,806 2,479 
1978 	................... ... 	... 	4,537 2,809 2,524 
1979 	......................... 4.008 2,600 2333 
1980 	... .......... ............ 	4,393 2,762 2,274 
1981 	......................... 4,828 2,947 2.432 
1982 	......................... 8,575 3,919 3,123 
1983 	......................... 10,169 3,434 3,396 
1984 	...... .... 	............... 	9,986 3,492 3,222 

Salaires et traitements 
D'après les estimations de l'enquête de Statistique Canada sur I'emploi, Ia rémunération 

et les heures de travail, 8.653,600 Canadiens ont reçu des salaires et traitements a titre 
de travailleurs rémunérés d'entreprises, d'institutions et d'organismes canadiens en 1984. 
Près de 66 % travaillaient dans le cceur industriel du Canada, c'est-à-dire en Ontario et 
au Québec. et 20 % en Alberta et en Colombie-Britanriique. 

Réparateurs de fits dlecrriques a Macfaquac (N-B.). 
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1 ij I Gains hebdomadaires moyens dans 
I'industrie canadienne, 1984 
Activité économique 	 -- 

'lines 	 $664.57 

!ttS 	 $542.18 
- 

r.iisports, communications 	 8521 31 .iutres services publics 	 . 
IMEK- 

ministration publique 	 $512.93 
il 

tistruction 	 $490.95 ft 
lustries manufacturteres 	- 	 $465.64 	 9*9 

	

'4 	.ini is. assurances et 	 ______- 	 .. 

	

IN 	 uris immobiiières 	 8417.69 

I uiqeinhle des activites  

- —: 	- unomiques 

law  •'. IiIi. (IClOCiiltIJIlS, 	 a?g ,I 	 -- 
•;iIm.-rclaux et personnels 

iwrue 	 $293.49 
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4. Personnes occupées et gains hebdomadaires moyens, 1984 

Province ou 
territoire 

Nombre de 
personnes 
occupées 

Gains 
hebdo-
madaires 
moyens 

millers $ 
Terre-Neuve 	................................ 124.4 389.24 
lle-du.Prince-Edouard ......................... 29.6 324.55 
Nouvelle-Ecosse 	............................. 249.2 360.22 
Nouveau-Brunswick 	.......................... 185.2 374.12 
Québec 	.......................... 	.......... 2,149.6 397.48 
Ontario 	.................................... 3,541.6 404.57 
Manitoba 	................................... 347.0 378.79 
Saskatchewan 	............................... 267.7 387.68 
Alberta 	.................................... 813.1 43917 
Colombie-Britannique 	........................ 920.2 429.41 
Yukon 	..................................... 8.3 483.38 
Territoires du Nord-Ouest ..................... 17.6 564.14 

Canada 	.................................... 8,653.6 405.13 
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Pbur ce qui est des gains hebdomadaires moyens, cependant, l'Ontario et le Québec 
venalent en 5e et en 6e  place parmi toutes les provinces et les territoires, tandis que 
l'Alberta et Ia Colombie-Britannique occupaient le 3e et le 4e rang. Les salaires et traite-
ments industriels les plus élevés ont été verses dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Yukon, øü l'emploi global en 1984 se chiffrait a 25,947 personnes, soit 0.3 % des travailleurs 
canadiens rémunérés. Les gains moyens les plus faibles ont été enregistrés dans les 
provinces Maritimes. 

Par industrie, les salaires les plus élevés (rnt été payés par les deux branches qul avaient 
les niveaux d'emploi les plus faibles, soit lextraction minière et pétrolière et lexploitation 
forestière. Les branches qui payaient le moms, et les deux seules a verser des salaires 
inférieurs aux gains hebdomadaires moyens, ont été les services et le commerce. Les 
services venaient en 1 place et le commerce en 3e place pour limportance des effectifs, 
et entre eux us liguralent pour 51 % de Ia totalité des travailleurs rémunérés. Dans le 
secteur manufacturier, qui employait 19 % de lensemble des travailleurs industriels, Ia 
durée moyenne de Ia semaine de travail en 1984 était de 38.5 heures, et les gains horaires 
moyens s'établissaient a $11.16. 

Organisations de travailleurs 
Letfectif des organisations de travailleurs au Canada en 1984 était de 3,650,504, soit 

une augmentation de 7.5 % par rapport a 1980. Environ 56 % appartenaient a des syndicats 
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affiliés au Congrès du travail du Canada (dc). 19 	a des syndicats afEiliés a d'autres 
fédérations, et les autres 25 % étaient membres de syndicats nationaux et internationaux 
non aIfiliés et d'organisations locales indépendantes. Sur leffectif total, 40 % appartenaient 
a des syndicats internationaux dont les sieges sociaux se trouvent aux Etats-Unis. 

Seize syndicats ont déclaré un effectif d'au moms 50,000 en 1984. Les cinq principaux 
étaient le Syndicat canadien de La Fonction publique (293.709). le Syndicat national des 
fonctionnaires provinciaux (242,286), l'Alliance de Ia Fonction publique du Canada (181,192), 
les Métallurgistes unis d'Amérique (148,000), et les Travailleurs unis de l'alimentation et 
du commerce (140,000). 

Relations du travail 
Les relations employeurs-employés dans toutes les sections de l'entreprise et de l'industrie 

canadienne sont régLementées et encouragées par les ministères fédéral et provinciaux 
du Travail, chacun a l'intérieur de sa sphere de competence; Travail Canada, pour sa part, 
s'occupe directement des entreprises et de leurs employés, au nombre d'environ 600,000, 
qui relévent de l'administratiori fédérale. 

Les grands objectifs de Travail Canada sont les suivants: promouvoir et protéger les 
droits des parties dans le monde du travail; favoriser un milieu de travail propice au 
bien-être physique et social; assurer une juste retribution du travail accompli; et garantir 
l'accès equitable aux possibilités d'emploi. L'activité du rninistère porte entre autres sur 
le juste salaire, Ia durée du travail, Ia procedure de conciliation et d'arbitrage. Ia sécurité 
et l'hygiène professionnelle, et l'égaLité d'accès a l'emploi. 

au Québec. 
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Les secteurs de services 

Transports 
Les transports ont façonné l'histoire du Canada, et us contribuent aujourd'hui a modeler 

Ia vie de ses habitants. Avec les années, on est passé du canot de l'explorateur et du 
train du pionnier a l'automobile et a I'avion. En l'espace de deux générations, des chan-
gements 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 des marchandises, mais en 1960 leur part était tornbée a moms de 50 %. 
Le camionriage pour compte d'autrui figurait pour 2 % des recettes totales du transport 
des marchandises en 1930, et 30% en 1960. En 1980, les pourcentages étaient de 50% 
pour le camionnage poUr compte d'autrui, 40 % pour les transports ferroviaires, 8 °X, pour 
les transports par eau et 2 % pour les transports aériens. En 1983, les recettes attribuables 
au transport routier des marchandises, abstraction faite des transporteurs dont le chitfre 
d'affaires était inférieur a $100,000. ont dépassé de près de $500 millions celles attribuables 
au transport ferroviaire des marchandises. 
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Transports aériens 
En 1984, les 61 aéroports dotes d'une tour de contrôle de Transports Canada ont dirigé 

plus de 5 millions d'atterrissages et décollages. Sur ce nombre, un peu moms de 3 millions 
étaient des mouvements itinérants (atterrissages ou décollages d'aéronefs entrant ou 
sortant de Ia zone de contrôle de Ia tour), soit une baisse de 20 % depuis 1980. Plus de 
Ia moitié de ces mouvements étaient encore effectués par des aéronefs a pistons, mais 
leur part était tombée de 60 % en 1980 a 52 % en 1984. Venaient ensuite les avions a 
reaction, dont Ia part en 1984 était de 28 %, contre 25 % en 1980. Les turbopropulseurs 
ont affiché une popularité accrue, leur proportion de l'ensemble des mouvements itinérants 
ayant grimpé de 9 % en 1980 a 14 % en 1984. Les mouvements restants étaient attribués 
aux hélicoptères (6 %) et aux planeurs (1 %). Au 31 décembre 1984, on comptait 26,514 
aéronefs civils immatriculés au Canada. 

En 1983, I'Aéroport international de Toronto, qui sappelle maintenant l'Aéroport 
international Pearson, a enregistré plus de trafic par les services réguliers que tout autre 
aéroport canadien. Toronto, le centre des déplacements aériens régionaux et transconti-
nentaux, figure dans six des 10 principaux couples de villes pour le transport aérien de 
passagers par les services réguliers a l'intérieur du Canada. (Les couples de villes 
comprennent La ville dorigine et Ia ville de destination.) Les passagers aériens se dirigent 
normalement vers l'est et vers l'ouest a partir de Toronto. Au niveau regional, Montréal, 
Ottawa et Toronto prédominent dans l'Est, et Calgary, Edmonton et Vancouver dans l'Ouest. 

Les 10 principaux aéroports du Canada ont enregistré 69 % de l'ensemble des décollages 
et atterrissages par les services a horaire fixe, 82 % de l'ensemble des déplacements de 
passagers, 79 % de lensemble des transports de courrier et 90 % de l'ensemble des 
mouvements de marchandises. Parmi eux, les aéroports internationaux de Toronto, de 
Vancouver et de Montréal figuraient pour 40 % des vols, 53 % des passagers, 50 % du 
courtier et 57 % des marchandises; celui de Mirabel intervenait pour 14 % du volume 
des marchandises. 

Les services internationaux a horaire fixe de quatre transporteurs aériens du Canada - 
Air Canada, CP Air, Pacific Western Airlines et Nordair - forment un vaste réseau de 

I. Passagers, courrier et marchandises, services a horaire fixe 
des 10 principaux aéroports canadiens, 1983 

Rang Aéroport Vols Passagers Courrier 1  Marchandises 

nombre millers 'niilliers de kg) 
International de Toronto 139,493 12,008 42332 184 669 

2 	........... International de Vancouver 67,489 5,792 17399 74 972 
3 	........... International de Montréal 73,021 5,123 14313 30961 
4 International de Calgary 60.113 3.533 8953 29837 

International de Winnipeg 31,496 1.971 10205 22754 
6 	........... International d'Edmonton 31,401 1,812 7 150 27 392 
7 	........... International d'Ottawa 32,837 1,795 5808 4 704 
8 	........... International d'Halitax 23,659 1,396 6 300 14625 
9 	........... International de Mirabel 15,351 1,112 4 101 70737 

I() 	....... . 	 Municipal d'Edmonton 12,115 731 227 1914 

1.r rang de I'aéroport est déterminé en fonction des debarquements et embarquements de passagers. 
[A's chiffres représentent Ic total des déharquements et embarquements de passagers, de courrier et de 

arc ha ndises 
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2. Services aériens commerciaux, certalnes statistiques tlnanclères 
et opératiounelles, 1981 et 1983 

Principaux Tous autres bus transpor- 
transporteurs transporteurs teurs aériens 
aériens aériens 

1981 1983 1981 1983 1981 1983 
Nombre de transporteurs 	. . 7 7 777 786 784 793 

operations 
Passagers ... 	 ........... milliers 24,870 21,155 2,318 2,634 27,189 23,789 
Pauagers-kilomCtres ...... millions 35350 31 288 391 422 35741 31 710 
Marchandises, tonnes- 

kilornetres. 	........ 	.... millions 850 963 15 13 865 976 
D#parts de vol 	..... .... milliers 372 324 252 266 624 590 
Heures de vol .... .....--- milliers 661 588 2,131 1.647 2,792 2,235 

Recettes et dCpenses 
Total des recettes 

d'exploitation ........... $ millions 	3,838 3.870 	810 806 4,649 4,676 
Total des dépenses 

dexploitation ........... S mathons 	3.732 3,850 	763 759 4,494 4.609 

Consommation de caiburant' 
Carburéacteur ............ millions de L 	3 575 3 106 	218 228 3 793 3 334 
Essence 	..... 	..... 	....... millions de L 	- - 	59 54) 59 54) 

Lea principaux transporteura aériens canadiens comprennent Air Canada, C? Air, Eastern Provincial Airways, 
Pacific Western Airlines, QuCbecair et Wardair. Services a taux unitaires exciusivement. Ne com 
prend pas les transporleurs dont les recettes annuelles provenant des services autoris6s sont inférieures a $500,000 
- Neant cu 7Cr(c 

liaisons entre le Canada et les autres pays. Les sociétés aériennes organisent aussi des 
affrètements vers tous les coins du monde. Outre le transport, elles fournissent de nom 
breux services comprenant Ic poudrage des cultures, Ia surveillance des incendies de 
Iorêt, l'inspection des pipelines et les levés aériens. 

De 1981 a 1983, sept grands transporteurs aériens du Canada ont enregistré des baisses 
de 15 % du nombre des passagers transportés et de 12 % des passagers-kilomètres, par 
contre, l'augmentation de 13 % du tonnage de marchandises transportées par kilometre 
reflétait l'augmentation rapide du trafic aérien de marchandises. Le nombre de passagers 
transportés par tous les autres transporteurs aériens s'est accru de 14 % durant Ia méme 
période. Les heures de vol ont chute pour les deux groupes: de 11 % pour les grands 
transporteurs et de 23 % pour tous les autres. Les eIfectifs pour lensemble des transporteurs 
ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur a $500,000 se sont établis en moyenne a 42,100 
en 1984, soit 11 % de moms qu'en 1981. L'ensemble des traitements et salaires a par 
ailleurs augmenté de 7 % durant Ia période. 

En 1982, les grands transporteurs ont affiché une perte nette a l'exploitation de $49 
millions, comparativement a un revenu net de $106 millions Fannée précédente. En 1983, 
ils oft accuse une reprise qui sest traduite par un revenu net de $20 millions, bus les 
autres transporteurs ont enregistré au total des bénéfices a l'exploitation pour les trois 
années; leur revenu net a baissé de $48 millions en 1981 a $36 millions en 1982, pour 
remonter a $47 millions en 1983. 
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Transports ferroviaires 
Le chemin de fer a toujours joué un role capital dans l'intégration politique, le peuplement 

et le développement économique du Canada. En 1850, lAmérique du Nord britannique 
comptait 106 km (kilomètres) de voies ferrées; 80 ans plus tard. le Canada en possédait 
91 065 km. A partir de 1930, Ia croissance a été lente: le réseau a atteint 96 958 km en 
1974; en 1981, Ia distance couverte par les voles en service était tombée a 92 416 km. Deux 
grands chemins de ler, le Canadien National et le Canadien Pacifique, reliant I'Atlantique 
au Pacifique sur une distance de 7 000 km, a travers de vastes étendues de roches et de 
fondrières, de prairies et de montagnes, ont permis le peuplement de l'Ouest canadien. 
Aujourd'hui, us offrent des services de transport multimodal (vrac et conteneurs) particu-
Iièrement rapides, bon rnarché et efficaces. VIA Rail Canada assure de nombreux services 
de transport interurbain des passagers. Des chemins de fer exploités par les provinces, 
dont le British Columbia Railway, les lignes de Ia British Columbia Hydro, I'Ontario 
Northland, le GO Transit et un certain nombre d'autres sociétés de chemins de fer, 
complètent le réseau ferroviaire du pays. 

En 1983, le volume de marchandises payantes transportées par rail s'est établi au total 
a 250 millions de tonnes métriques, soit une baisse de 19 % par rapport au sommet de 
1979, mais une augmentation de 4 % par rapport au bas niveau de 1982. Le nombre 
de passagers transportés, qui avait atteint 24.3 millions en 1981, soit un peu moms que 
le sommet de 1974, a recommence a diminuer lentement et régulierement pour se fixer 
a 21.2 millions en 1983. Les effectils nécessaires pour transporter ces personnes et ces 
marchandises sont tombés a 92,845, soit une baisse de 17 % par rapport au sommet de 
112,307 atteint en 1979. 

Les recettes d'exploitation, dune valeur de $7 milliards en 1983, représentaient une 
hausse de 12 % par rapport a 1982; par contre, les dépenses d'exploitation ont augmenté 

WI... 
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3. Sociétes ferrovlaires en activité an Canada, certaines statistiques 
tinancières et opérationnelles, 1982 et 1983 

Soclétks Autres sociétks Toutes sociktés 
ferroviaires ferroviaires et lerroviaires et 
transconti- compagnies compagnies 
nentales' relevant de Ia 

Loi sur les 
chemins de fec 

1982 	1983 1982 	1983 1982 	1983 

Nombre de compagnies .... 3 3 29 29 32 32 

Recettes d'exptoitation $ millions 5,733 6,456 569 571 6.301 7,027 
Recettes attribuables aux 

marchandises ... 	 ...... $ millions 4042 4.808 473 479 4515 5,287 
Recettes attribuables aux 

passagers 	..  ........... $ millions 161 174 35 36 196 210 
Dépenses dexploitation . . 	. S millions 5,592 5.887 593 551 6.185 6.4:18 

Marchandises payantes 
transportées 	............ milliers de t 164600 176532 75061 73280 239661 249812 

Passagerspayantstransportes milliers 7,184 6.541 14.162 14,658 21.346 21.199 

Recettes par tonne-kllomètre 
de marchandises ......... $ 2.02 2.33 2.38 2.54 2.06 2.35 

Parcours moyen des 
marchandises 	. .......... km 1212 1170 265 257 916 1022 

Trajet rnoyen des passagers. km 297 369 36 36 124 138 

Lea sociétés ferroviaires transcontinentales comprennent Ic Canadien National, le Canadien Pacifique et VIA 
RaIl Canada Inc. 

de 41 %. Le revenu net d'exploitation s'est élevé en 1983 a $590 millions, soit plus de 
cinq tois le montant de I'année précédente; les recettes attribuables aux marchandises 
tiguraient pour 75 % du total, et celles attribuables aux passagers pour 3 °X, seulement 

Transports routiers 
Le principal moyen de transport des personnes demeure le véhicule automobile, qul 

consomme d'importants volumes de carburant. Le nombre des immatriculations de 
véhicules automobiles pour 1983 s'élevait au total a 14.6 millions, soit 10 % de plus qu'en 
1979. Les immatriculations de voitures particulières, évaluées a 10.7 millions, prédominent. 
mais Ia part de ces dernières par rapport au total a régressé de 76 % en 1979 a 74 % 
en 1983. Les camions et autobus sont demeurés a 23 % du total depuis 1981. Les motocy-
clettes, qui sont pourtant au nombre de moms d'un demi-million au total, ont affiché une 
augmentation de 40 % entre 1979 et 1983, et elles figuraient pour 3 % de l'ensemble des 
véhicules en 1983. 

Pour ce qui concerne Ia consommation de carburant, les ratios se sont améliorés ces 
dernières années grace a l'efficacité accrue des véhicules sur le plan énergétique. De 
juillet a septembre 1982, Ia consommation moyenne de carburant par les voitures parti-
culières sest fixée a 13.6 L/l00 km. Pour le même trimestre de 1984, le ratio était de 
12.9 L/100 km. Les camions légers et camionnettes pour usage personnel ont consommé 
en moyenne 20.6 L/100 km durant Ia période de 12 mois commençant en octobre 1981; 
d'octobre 1982 a septembre 1983, le ratio a été de 19.7 L/100 km. 
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L'enquête annuelle sur les entreprises de camionnage couvre tes établissements ayant 
déclaré des recettes d'exploitation annuelles de $100,000 ou plus l'année précédente. 
Exception laite d'une légère baisse en 1982, les recettes et les dépenses d'exploitation 
ont toutes deux augmenté régulièrement depuis 1979. En 1983, les recettes d'exploitation 
se sont chiIfrées a $5.8 milliards, soit 23 % de plus quen 1979. Les dépenses d'exploitation, 
pour leur part, se sont élevées a $5.5 milliards, soit 24 % de plus qu'en 1979. Pour ce 
qui est du revenu net dexploitation, l'industrie du camionnage est passée du faible niveau 
de $140 millions en 1982 au montant élevé de $226 millions en 1983. Les déménageurs 
ont également connu leur pire année pour ce qui est du revenu net dexploitation en 
1982 ($9 millions). Entre 1981 et 1983 ces établissements ont enregistré des diminutions 
tant des recettes que des dépenses d'exploitation. 

Les transporteurs routiers qui otfrent des services passagers sont classes dans trois 
categories fondamentales selon le service principal, bien qu'il soit possible qu'un même 
transporteur of fre divers services. Sur les 1,014 transporteurs routiers qui offraient des 
services passagers en 1983, 79 % étaient surtout des exploitants d'autobus scolaires. Les 
entreprises de transport urbain ont cependant réalisé 62 % des recettes totales d'exploita-
tion, évaluées a $2,569 millions. Les recettes dexploitation des entreprises de transport 
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urbain dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur a $100,000 ont augmenté regulièrement 
depuis 1979; en 1983 elles s'établissaient a $1,600 millions, soit une hausse de 57 % par 
rapport a 1979; le nombre estimé de passagers payants transportés na cependant augmenté 
pour sa part que de 14 %. Les exploitants d'autocars ont également enregistré des recettes 
croissantes durant Ia même période, l'augmentation s'étant élevée a 48 % entre 1979 et 1983. 

4. Transporteurs routiers', 1983 

Transpor' I)éména- Services Services Autres 
teurs de geurs de (rams- dautocar services 
marchan- port dautobus 
dises urbain 

Etablissernents dédarants nonthre 	4,209 374 77 33 904 

Recettes dexploitation $ millions 	5,753 335 1,600 343 626 

Dépenses dexploitation 	. . $ millions 	5,527 319 1,524 327 570 

Elfectifs moyens y compris 

	

lea proprietaires actits . . 	milliers 	81 	 8 	 34 	 5 	 25 

	

Matériels payants exploités 	milliers 	133 	 5 	 13 	 2 	 23 

Ne comprend pas les établissements dont lea recettes annuelles brutes déclarées pour l'année précédente 
sont inférleures a $100.000. 
Etablissements oltrant des services de transport aux aéroports ou aux gares, de visites touristiques, d'alfrète-
ment, dexcursion et de ramassage scolaire. 

l.a mute tronsconadienne le long de Jo rivière Saint-Jean, près de Woodsiock (N. -B.) 
-p 

&-- 	
- 
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Transports par eau 

En 1983, les transports par eau ont rapporté aux 331 exploitants canadiens $2.2 milliards, 
soit 33 % de plus que les $1,626 millions réalisés par 289 exploitants en 1979. Les recettes 
de toutes provenances ont augmenté régulièrement entre 1979 et 1981. Toutes ont chute 
en 1982, Ia recession ayant réduit le volume d'activité de Ia navigation, mais Ia plupart 
ont considérablement augmenté en 1983. Durant cette année, les recettes attribuables 
au transport des marchandises, qui (igurent pour 60 % des recettes totales, ont etC de 
29 % plus élevées quen 1979. Les recettes attribuables aux passagers, bien qu'elles ne 
représentent que 4 % des recettes totales des transports par eau, se sont accrues de 69 % 
sur La période de cinq ans. Les recettes produites par le remorquage, qui constitue une 
importante source de revenu sur Ia côte ouest, ont augmenté régulièrement, et elles étaient 
de 56 % plus élevées en 1983 quen 1979. Les recettes attribuables aux alIrètements ont 
atteint un sommet en 1981, et leur niveau de 1983 était de 67 % supérieur a celui de 1979. 

Durant Ia saison de navigation de 1984. 205 millions de tonnes de marchandises 
internationales ont été manutentionnées dans les ports canadiens, soit one remontée de 
18 % par rapport au faible niveau de 1982, mais un volume de 4 % inférieur a celui de 
1981. Pour ce qui concerne Ia navigation intérieure ou cabotage, 69 millions de tonnes 
de marchandises ont été transportées eritre Les ports canadiens, soit une légère baisse 
par rapport a 1983, et une augmentation de 4 % seulement par rapport au faible volume 
de 1982, mais une chute de 17 % par rapport au tonnage de 1980. 

Vancouver est le port le plus actif du Canada; des navires charges de charbon, de blé 
et de nombreux autres produits quittent ce port a destination du Japon, de I'URSS et de 
tous les autres continents a part l'Antarctique. A Thunder Bay, le deuxième port du Canada 
du point du vue du tonnage manutentionné, les navires sont charges surtout de blC et 
de charbon a destination des ports du Québec et de lOntario. Les ports de Sept-Iles. 
Pointe-Noire et Port-Cartier s'occupent surtout de chargements de mineral de fer et de 
concentrés. Le port de Montréal, le quatrième en importance, manutentionne un certain 
nombre de produits divers. La repartition provinciale des 10 principaux ports est Ia suivante: 
quatre au Québec, trois en Ontario, et un en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Ecosse 
et au Nouveau-Brunswick respectivement. 

!)echarqeuu'ri( dun, urqu!(n di' .cil au quat p'ur ,iiarchandi.si-'i i'n irac. çuinstrult récemment a Morrssburg (Ont). 
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5. Transports par eau, certaines statistiques financlères et opérationnelles, 
1979 et 1983 

Transporteurs Autres transpor- 	 Ensemble des 
par eau' teurs par eau 	 transports par 
(transport pour (dappartenance 	 eau 
compte d'aulrui privée et 
et excursion) publique) 

1979 	1983 1979 	1983 	1979 	1983 

Nombre de transporteurs 213 252 76 79 289 331 
Nombre de navires 	........... 1,654 1,762 1,067 1.085 2.721 2.847 

Recettes dexploltation $ millions 
Transport de marchandises 709 797 296 494 1.005 1.292 
Transport de passagers 13 22 35 59 48 81 
Rensorquage 	............. 156 251 32 43 188 294 
Recettes dallrètement 106 207 37 32 143 239 
Autres recettes attribuables 

aux 	navires ............... 44 II 5 7 49 18 
Subventions aux transports 

par 	eau 	.................. 19 21 175 215 194 236 
Total des recettes des transports 

par 	esu 	.................... 1.045 1,309 581 851 1,626 2,160 
Autres recettes dexploitation . . . 141 157 107 65 249 222 
Total des recelles d'erpIoitation 1,187 1,466 688 916 1,875 2.382 

Dépenses dexploatation $ millions 
CoUts d'exploitatlon des navires 785 1,064 593 884 1,379 1.948 
Autres coUts d'explisitation 	. . . 270 351 303 426 572 777 

Total des coOls d'exploitation. . . 1,055 1415 896 1.310 1,951 2.725 

Ne comprend pas lea transporteurs dont les recetles dexploitation déclarées pour lannée précédente sont in-
lérieures a $100,000 
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6. Marchandises manutentionnées dans les 10 principaux 
ports canadiens, 1984 

Navigation internationale. 	Cabotage 	 Total 

Marchandises 
embarquees 

Marchandises 	Marchandises 
debarquées 	embarquees 

Marchandises 
débarquées 

mi!Iiers de manes) 
Vancouver (C-B.) ........ 51 034 2848 2428 2762 59072 
Thunder Bay (Ont.) 2890 146 20040 399 23475 
Sept-Iles, Pointe-Noire (Qué.) 17 654 363 4 509 638 23 164 
Montréal (Qué.) .......... 5489 5 724 4 874 5858 21945 
Port-Cartier (Qué.) 	....... 16426 990 1 076 3256 21 749 
Halifax (N.E.) ............ 3 800 4 425 2773 I 807 12 804 
Québec (Qué.) ........... 5 165 1 044 1 046 5 322 12 578 
Hamilton (Ont.) .......... 358 6387 113 5515 12373 
Nanticoke (Ont.) 43 7317 493 3363 Il 216 
Saint John (N-B.) 	........ 2 581 3570 1207 1 492 8849 
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Commerce intérietir 

Commerce de detail et services a Ia consommation 

l'armi les secteurs de pointe de léconomie canadienne, Ic commerce de detail est Fun 
des plus importants du fait de sa contribution a Ia production totale du pays. Depuis le 
d(A)ut de Ia présente décennie, ce secteur a connu des changements considérables et subi 
one transformation sensible. L'avènement de nouvelles technologies visant a accroItre 
Ia productivite des magasins, I'expansion spectaculaire des facilités de credit a Ia consomma-
lion, le recours a des strategies de commercialisation plus audacieuses telles que le concept 
dii magasin-entrepot, les ventes de produits sans nom, les programmes subventionnés 
de financement des ventes et une vaste garntiie datitres mesures destines a promouvoir 
les depenses (le l uuliseinmation. ont contrilutu crer tin notiviati type lriivirusitiitiiitiit 
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autour du commerce de detail. Ces encouragements, parmi bien d'autres, n'ont toutefois 
pas réussi a contrecarrer les elfets de Ia recession, qul ont influence les attitudes des 
consommateurs et leur volonté de se procurer des biens. Le volume de lensemble du 
commerce de detail a régressé de 5 % en 1982, après une progression de moms de 1 % 
l'année précédente; sa valeur a augmenté de moms de 4 %, comparativement a une hausse 
de 120/  en 1981. 

Après une performance décevante en 1982, le commerce de detail a repris le dessus 
en 1983: son volume a augmenté de 4.5 %, et sa valeur totale de 9 % La montée de 
Ia construction résidentielle et l'accélération de Ia demande d'automobiles neuves, con-
jugées avec Ia baisse considerable des taux dintérét et le recul marqué de l'inflation, 
ont fourni les éléments nécessaires a Ia restauration de Ia conliance des consommateurs 
et a un revirement a Ia hausse du commerce de detail. De nombreux encouragements 
destinés a accroItre Ia demande finale a Ia consommation ont été institués en 1983, entre 
autres: les programmes de stimulation de Ia construction résidentielle et de l'acquisition 
de maisons, les modifications permettant l'utilisation des fonds d'un Régime enregistré 
d'épargne logement (REEL) pour lachat de meubles et appareils ménagers, l'élimination 

T),pujs Ic debut de Ia prCsente décennie. Ic 
rnmerce de detail a eonnu des change- 
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Commerce de detail, par genre, 1980-84 

Genre de commerce 1980 1981 1982 1983 1984 

(S millions) 
Groupe des magasins d'alimentation .... 21,556 24.502 26,790 28,286 30,189 

Epiceries el boucheries ............. 16,334 18.305 19.906 21,027 22,341 
Groupe des magasins de marchandises 

diverses 	........ 	....... 	........... 13,821 15,021 15.258 16,282 16,878 
Grands magasins 	.................. 9,367 10,218 10,208 10,930 11,385 

Groupe des commerces de produits 
automobiles ....................... 26,074' 29.408' 28,866 32,157 37,160 
Concessionnaires d'automobites 15.698 16,547' 14,413 17,198 20,847 

Groupe des magasins de vélements et 
accessoires 	....................... 5,313' 5,990' 6,150' 6,864 7,393 

Groupe des quincailleries et magasins 
d'artscles dameublernent ............ 5, 100' 5,574' 5,487' 6,584 7,253 

Groupe des autres magasins .... ....... 12.163' 13,798' 15,089' 16,070 17,206 
Pharmacies. magasins de médicaments 

brevetés et de produits de beanie . 2.728 3.227 3,914 4.294 4,727 
Magasins de boissons alcooliques 3,888' 4.354' 4.833' 5,128 5,251 

Total, 	bus magasins ................ 84,027 94,293 97.1339 106,243 116.080 

'Estimation, 
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temporaire de Ia taxe de vente de l'Ontario sur les meubles et appareils ménagers, et 
les possibilités de financement a faible intérêt pour I'achat d'automobiles neuves. La plupart 
de ces mesures étaient encore en vigueur en 1984, et elles ont contribué a faire augmenter 
le volume des ventes au detail de 5% et a porter Ia valeur totale a $116.1 milliards, 
niveau de 9 % supérieur a celui de l'année précédente. 

Les magasins indépendants, qul constituent le principal segment du commerce de detail, 
ont continue a domirier le marché en 1984 avec des ventes de $66.3 milliards, soit 57 % 
de Ia valeur totale du commerce de detail. Les magasins a succursales (ceux qui exploitent 
quatre magasins ou plus dans le même genre de commerce et selon Ia même forme 
d'appartenance juridique) ont réalisé des ventes de $49.8 milliards, soit 43 % de Ia valeur 
totale du commerce de detail. 

En raison de sa predominance démographique, l'Ontario est demeuré le plus important 
marché du Canada avec plus de 37 % de l'ensemble des ventes au detail; venaient ensuite 
le Québec avec 25 %, puis Ia Colombie-Britannique avec 11 %. La repartition du commerce 
de detail par province se présente toutelois différemment lorsqu'on I'examine en fonction 
du plus gros montant d'argent dépensé pour l'achat de biens par habitant. En 1984, 
l'Alberta venait en tête avec des ventes par habitant dune valeur d'environ $5,100, suivie 
de l'Ontario, $4,800, et de Ia Saskatchewan, $4,600. La dépense moyenne pour l'achat 
de biens par personne au Canada s'est élevée a $4,600 en 1984, contre $4,300 en 1983 
et $4,000 en 1982. 

L'activité du commerce de detail est dominée par trois groupes: automobile, alimentation 
et marchandises générales. Ceux-ci sont intervenus respectivement pour 31 %, 26% et 
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16 % de l'ensemble des ventes au detail au cours des cinq dernières années. Le groupe 
de l'alimentation et sa composante principale, les épiceries et boucheries, ont affiché 
un des taux d'augmeritation les plus stables durant Ia période. Les ventes du groupe des 
marchandises générales, dont les deux tiers environ sont réalisées par les grands magasins, 
n'ont pas été aussi étanches a Ia recession et ont accuse une progression inférieure a 
Ia moyenne après Ia recession. Leur taux de croissance entre 1980 et 1984 représentait 
un peu moms de 60 % de l'ensemble des ventes au detail. 

Le groupe des produits automobiles, qui dune part a été le plus gravement at fecté par 
Ia recession, a connu dautre part Ia plus forte reprise. La baisse et ía forte augmentation 
soot toutes deux attribuables aux marchands de véhicules automobiles neufs, dont les ventes 
annuelles pour Ia période représentaient entre 50 et 60 % de Fensemble des ventes du 
groupe de l'automobite. La valeur des ventes de véhicules automobiles neuts a chute de 
13 % en 1982, mais s'est accrue de 19 % en 1983 et de 21 % en 1984. Uaugmentation des 
ventes de véhicules automobiles neuts enregistrée en 1983 tigurait pour 85 % de l'accrois-
sement des ventes du groupe de l'automobile et 32 % de Ia hausse des ventes totales durant 
l'année; l'augmentation observée en 1984 représentait 37 % de l'accroissement des ventes 
totales. En dépit de Ia forte croissance réalisée durant cette période de deux ans, Ia valeur 
des ventes des marchands de véhicules automobiles neufs pour 1984 n'a été que de 33 % 
supérieure a celle de 1980, soit l'une des plus faibles augmentations de Ia valeur des ventes 
au detail observées durant Ia période. 

Le nombre de voitures particulières neuves vendues en 1984 s'est élevé au total a 
97 1.200, soit une augmentation de 36 % par rapport a 1982 mais une diminution de 3 % 
par rapport au chiffre record de 1,003,000 enregistré en 1979. Ce soot les ventes de 
voitures de construction nord-américaine qui soot largement responsables tant de ía baisse 
des ventes totales entre 1979 et 1982 que de Ia reprise qui a suivi. Le nombre de voitures 
de construction nord-américaine vendues chaque année entre 1974 et 1979 a totalisé 
environ 800,000, les chiffres records ayant été 863,600 et 86% du marché en 1979; en 
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1982, les ventes sont tombées a 646,900, et Ia part du marché a 69%. Les ventes sont 
remontées a 724,900, et Ia part du marché a 75 % en 1984. 

Les ventes de voitures particulières de construction japonaise ont également fluctué 
au cours des 10 dernières années. Les ventes les plus faibles ont été enregistrées en 1979, 
suit 78,900 voitures et 8% du marché; les plus élevées ont été réalisées en 1981, a savoir 
207,600 voitures, soit une augmentation de 54% par rapport a 1977 et un chiffre 2.6 
fois plus élevé qu'en 1979. Leur plus grande part du marché, soit 25 %, a été enregistrée 
en 1982. En 1984, leur part était tornbée a 18 %, et leur chiffre de vente, 171,200 voitures, 
était de 18% inférieur a celui de 1981. Les ventes de voitures particulières de construction 
européenne ont accuse une baisse a peu près constante au cours des 10 dernières années; 
cues n'ont augmenté qu'en 1977 et 1978. En 1974, leurs ventes s'élevaient a 76,400, et 
leur part du marché a 8 %; en 1983, les ventes de voitures non japonaises fabriquées 
outre-mer (européennes et coréennes) sont tombées a 41,700, et leur part du marché 
a 5 %. La forte augmentation de 80% qui a porte a 75,100 le nombre de voitures vendues 
en 1984 est largement attribuable a Ia popularité croissante des voitures coréennes. 

Chaque année, des volumes considérables de produits sont vendus au consommateur 
par des voies autres que les magasins de detail; ii s'agit essentiellement de Ia vente directe, 
de Ia vente par distributeurs automatiques et de Ia vente par les librairies de campus. 
En 1983, le produit des ventes 'hors magasin sest élevé a environ $3 milliards. Sur ce 
total, les ventes directes des fabricants, des services de vente par correspondance, des 
éditeurs de livres, journaux et magazines et des autres services spécialisés sont intervenues 
pour $2.3 milliards, soit une baisse de 7 % par rapport a 1982. De plus, les exploitants 
de distributeurs automatiques ont déclaré pour 1983 des ventes totales dune valeur de 
$340 millions, et les librairies de campus ont réalisé pour leur part $210 millions durant 
I'année scolaire 1983-84. 

Les dépenses totales des consommateurs pour l'achat de biens ont atteint un montant 
estimé de $136.7 milliards en 1984, soit 55 9'o des dépenses totales des consommateurs. 
Les 45 % restants ($10.4 milliards) ont servi a l'achat de services, entre autres l'acquittement 
do Ioyer, qui constitue le pnncipal poste de dpense ai titre des Services ($43 milliards). 
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Entre 1981 et 1984, les dépenses réelles (corrigées de l'elfet de IinIlation) des consomma-
teurs pour I'achat de biens se sont accrues de 5 %, comparativement a une augmentation 
réelle de 4.5 % des dépenses affectées aux services. La valeur des dépenses pour les 
services otferts par les restaurants et les hotels, le deuxième grand poste de dépense au 
chapitre des services, a progressé de 28 % entre 1980 et 1984 pour atteindre $15 milliards, 
en dépit dune baisse de 7 % des dépenses réeltes pour ces services. Les autres dépenses 
importantes au titre des services ont porte sur les services récréatifs, éducatifs et culturels, 
les services financiers, juridiques et assimilés, et les services de transport et communication. 

Dc nombreux groupes et organismes travaillent activement a promouvoir et a proléger 
les intérêts du consommateur. Au cours de l'année financière 1983-84, Consommation et 
Corporations Canada a tourni pour $1.7 million de soutien financier a des groupements 
qul travaillent dans l'intérêt des consoinmateurs, et $119 millions pour aider les propriétaires 
de maisons admissibles qui avaient utilisé Ia mousse d'urée-forniol comme isolant thermique 
Le ministère a géré des programmes destinés a fournir de l'intormation aux consoinmateurs 
et a aider au règlement des plaintes formulées par ces derniers. II a également pour mandat 
d'améliorer l'etficacité et Ic fonctionnement equitable dune économie de marché concur-
rentielle, par le moyen denquêtes sur les pratiques illégales et par le maintien dun cadre 
juridique pour le déroulement ordonné des aflaires. Relèvent aussi de sa competence Ia 
constitution des sociétés, Ia laillite, les poursuites, les brevets, les marques de commerce 
et les droits d'auteur. 
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Commerce de gros, certaines statistiques, 1981-83 

Nombre 
d'établis- 
sements 

Chiffre 
d'affaires 

Ventes et 
recettes 
nettes 

Biens achetés 
ou vendus 
a commission 

(S millkirds) 
Grossistes 
1981 	................. 49,766 147.8 139.9 8.0 
1982 	................. 49.306 145.3 135.8 9.5 
1983 	................. 47.482 158.7 148.3 10.3 

Agents et courtiers 
1981 	................. 5,268 29.2 1.1 28.1 
1982 	................. 5.015 27.3 1.2 26.1 
1983 	................. 4,806 31.3 1.3 30.0 

Commerce de gros des 
fabricants 

1981 	................. 6,172 21.0 
1982 	................. 6.186 18.8 
1983 	................. 6,126 21.4 

Dans le commerce de gros des fabricants. les chiffres ne représentent que Ia valeur des ventes 

Commerce de gros 

Le chiffre d'affaires total du commerce de gros en 1983 s'est élevé a $189.9 milliards, 
soit une augmentation de 10% par rapport a 1982 et de 7% par rapport a 1981. La 
hausse notable de Ia valeur des ventes de gros en 1983, après une chute en 1982, ref létait 
pour une grande part le regain de Ia demande par les détaillants, les utilisateurs industriels 
et commerciaux, et par les marches étrangers, de biens offerts par les grossistes canadiens; 
une autre partie de l'augmentation était toutefois attribuable a Ia hausse des prix. Le 
chiffre d'affaires par établissement de vente en gros a grimpé a $3.6 millions en 1983, 
comparativement a $3.2 millions environ chacune des deux années précédentes. Quatre 
categories dominaient dans le commerce de gros: le groupe des produits alimentaires 
avec 17 % du chiffre d'affaires, le groupe des combustibles fossiles et celui des machines 
et matériels avec 16% chacun, et le groupe des produits agricoles avec 13 %. 

Les grossistes (établissements dont l'activité principale consiste a acheter des marchandises 
pour les revendre aux utilisateurs canadiens et étrangers aux détaillants ou a d'autres grossistes) 
figuraient pour 84 % du volume total du commerce de gros. En 1983, leur chiffre d'affaires 
a totalisé $158.7 milliards, soit une hausse de 9 % par rapport a 1982 et de 7 % par rapport 
a 1981. La valeur de leurs ventes et recettes nettes, qui représente plus de 90 0/  de leur 
(hilfre d'affaires, a diminué de 3 % en 1982, et en 1983 elle s'est établie a un niveau de 

supérieur a celui de 1981; durant Ia même période, Ia valeur des produits achetés ou 
veadus a commission s'est accrue de 29 %. Le chiffre d'affaires par établissement a atteint 

3. 3 milliards en 1983, soit une progression par rapport a moms de $3.0 milliards en 1981 
ct 1982. 

Les agents et courtiers (dont l'activité principale consiste a acheter et (ou) vendre a 
commission des produits appartenant a d'autres) intervenaient pour les 16 % restants 
du volume total du commerce de gros. Ces établissements ont déclaré en 1983 un chiffre 
(lalfaires total de $31.3 niilliards soil une augmentation de 14 par rapport A 1992 
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et de 7 % par rapport a 1981. Contrairement a ce qui s'est produit chez les grossistes. 
Ia valeur des ventes et recettes des agents et courtiers n'a pas diminué en 1982, et le 
niveau de 1983 était de 16% supérieur a celui de 1981; par contre, Ia valeur des produits 
achetés ou vendus a commission a baissé de 7 % en 1982 et n'a augmenté que de 7 % 
entre 1981 et 1983. Le chiffre d'affaires par établissement s'est élevé a $6.5 milliards 
en 1983, soit une augmentation par rapport a $5.5 milliards environ chacune des deux 
années précédentes, et près de deux fois le chiffre enregistré par les grossistes. 

La vetite de gros constitue une activité secondaire pour 17 % environ de l'ensemble 
des établissements manufacturiers, particulièrement chez ceux qui ont des affiliations 
a I'étranger. Le nombre de ces établissements a peu vane durant Ia période de trois ans, 
même si Ia valeur de leurs ventes a baissé de 11 % en 1982 et augmenté de 14 % l'année 
suivante. La valeur des ventes de gros déclarée par les établissements manufaturiers 
équivalait a un peu plus de 10 % de Ia valeur des expeditions des labricants en 1982 
et en 1983. Les ventes moyennes par établissement manufacturier pour qui Ia vente de 
gros constitue une activité secondaire se sont élevées a $3.5 milliards en 1983, contre 
$3.0 milliards en 1982 et $3.4 milliards en 1981. 
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Prix a Ia consommation 
L'indice des prix a Ia consommation (IPc) a augmenté de 12.5% en 1981, taux de 

variation annuel le plus élevé depuis 1948: ii a accuse des progressions de plus en plus 
faibles pour chacune des trois années qui ont suivi. En 1984, le taux annuel d'augmentation 
de I'indice d'ensemhle était tombé a 4.4 %, soit le plus faible taux de variation depuis 1971. 

Le fléchissement du taux d'augmentat ion des prix a Ia consommation, qui était généralisé, 
a été particulièrement marqué dans le cas des aliments et de l'énergie. Le taux daugmen-
tation des prix des aliments est tombé de 11.4 % en 1981 a 3.7 % en 1983, pour remonter 
a 5.6 % en 1984. Du côté des produits énergétiques Ia décélération des hausses de prix 
a été encore plus prononcée; le taux a en effet dégringolé de 30 % en 1981 a moms de 
6 % en 1984. Cette décélération a eu un certain elfet modérateur sur les variations de prix, 
notamment dans l'habitation et les transports. Les prix des biens de consommation et ceux 
des services de consommation ont tous deux afliché des taux daugmentation a Ia baisse. 
La hausse de l'indice des prix des biens est tombée d'un sommet de 13.1 % en 1981 a 4.7 % 
en 1984, tandis que du côté des services le taux d'augmentation sest établi a 3.8 % en 
1984 au lieu de 12.9 % en 1982. 

Le centre Eaton a Toronto (OnL). 
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Le pouvoir dachat du dollar diminue lorsque les prix augmentent; les biens et services 
achetés pour $1.0() en 1984 auralent été obtenus pour 81.4 cents en 1981 et 34.5 cents 
en 1971. 

Indice des prix a La consommation et principaux éléments pour le Canada 
taux de variation des indices moyens annuels 

1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 
1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 

Ensemble des éléments 9.0 9.1 10.1 12.5 10.8 5.8 
Alimentation 	............... 15.5 13.2 10.7 11.4 7.2 3.7 

Ensemble des Cléments saul 
ailmentation ............... 6.4 7.9 10.0 12.8 11.8 6.4 
Habitation 7.5 7.0 8.2 12.4 12.5 6.8 
Habillement 	......... 3.8 9.2 II 8 7.1 5.6 4.0 
Transports 	............... 5.8 9.7 12.8 18.4 14.1 5.0 
Hygiene et soins personnels . 7.2 9.0 10.0 10.9 10.6 6.9 
Loisirs, lecture et education. 3.9 6.9 9.5 10.1 8.7 6.5 
Tabacs el slcools ... 	........ 8.1 7.2 11.2 12.9 15.5 12.6 
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Institutions financières 
L'environnement des milieux financiers du Canada a subi une profonde transformation 

ces 10 dernières années. D'une part, un grand nombre de banques et autres entreprises 
financières sont devenues actives au Canada, et d'autre part les institutions financières 
canadiennes, en particulier les grandes banques, ont considérablement étargi leur activité 
a I'échelle internationale. L'intensification de Ia concurrence durant Ia dernière recession 
et depuis lors a egalement eu un effet spectaculaire dans un certain nombre de domaines. 
Des compagnies dassurances et des sociétés de fiducie ont cessé leur activité; dautres 
ont fusionné ou ont été achetées par des particuliers ou des sociétés exerçant dautres 
genres d'activité économique. Deux petites banques canadiennes ont interrompu leur 
activité en septembre 1985; c'était les premieres faillites bancaires en 62 ans; une troisième, 
qui se situait au huitième rang du point de vue de I'actil, a assisté a une ruée sur ses 
dépôts et a fusionné avec Ia banque classée sixième. Ces difficultés ont donné lieu a un 
examen permanent du système financier, et l'administration fédérale a propose un 
renforcement général des contrôles exercés sur les banques et autres institutions financières 
a charte fédérale; les administrations provinciales ont également resserré leur contrôle 
et leur examen des institutions a l'intérieur de leur territoire. 

Banque du Canada 
La Banque du Canada est Ia banque centrale du pays et lorganisme directement chargé 

de Ia politique monétaire. Elle est Ia seule a pouvoir produire des billets qui sont mis 
en circulation au Canada, et ces billets, joints aux pièces métalliques produites par Ia 
Monnaie royale canadienne, constituent l'argent en circulation et sert de moyen de 
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paiement dans les transactions en espèces. Cette forme de contrôle sur le volume de l'argent 
en circulation et sur le montant des réserves-encaisse a Ia disposition du système bancaire 
permet a Ia Banque du Canada d'exercer une influence générale et déterminante sur 
l'accroissement de Ia monnaie et le niveau des taux d'intérêt au Canada, et davoir par 
le fait même un effet sur le niveau de dépense et d'activité 6c000mique. Ces deux dernières 
années, Ia politique de Ia Banque du Canada a visé essentiellement a encourager l'abais-
sement des taux d'intérêt, mais sa marge de manuvre a été Iimitée par Ia conjoncture 
financière internationale. Dans une telle conjoncture, les autorités monétaires ont essayé 
d'absorber les perturbations du change avec le minimum d'effet sur Ic mouvement de 
désinflation et de reprise économique au Canada. 

Par sa gestion des réserves-encaisse des banques a charte, Ia Banque du Canada vise 
a produire une expansion monétaire suffisante pour favoriser Ia croissance de léconomie, 
mais pas élevée au point d'alimeriter I'inllation. Pour modifier le niveau des reserves-
encaisse, dIe utilise comme principale technique Ia modification de ses avoirs sous lorme 
de titres du gouvernement du Canada et Ic translert des dépôts du gouvernement entre 
Ia banque centrale et les banques a charte. Ces mécanismes Iui permettent de modifier 
le montant des réserves-encaisse que chaque banque a charte est tenue davoir - le 
montant rnoyen minimal stipulé équivaut a un pourcentage du passif-dépôts - et par 
consequent d'influencer Ia volonté des banques a charte d'acheter des valeurs mobilières 
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ou d'accorder des prêts et de faire des ofires pour de nouveaux dépôts; c'est ainsi que 
Ia banque centrale peut determiner les taux d'intérêt a court terme et influencer le désir 
du public de détenir des biens monétaires. 

Parmi les autres outils dont dispose Ia Banque du Canada pour Ia gestion des reserves-
encaisse du système bancaire, on peut mentionner le pouvoir dexiger des banques a 
charte qu'elles détiennent des reserves secondaires, le droit d'accorder des avances a 
court terme aux banques a charte et le pouvoir de modifier le taux d'escompte, c'est-à-dire 
le taux minimal auquel elle est disposée a consentir des avances. Récemment, on a 
demandé a Ia Banque du Canada quelle accorde des prêts de façon beaucoup plus active 
et plus constante pour aider a résoudre les problèmes de liquidités de certaines banques 
a charte. Les prêts sont plus considérables et sont accordés pour une période plus longue 
qu'auparavant, mais toutes les avances sont faites sur garantie; Ia Banque du Canada 
ne fournit pas de capital aux banques a charte, et elle ne cherche pas a réglementer 
ni a gérer leurs affaires. 

Outre son role en matière de politique monétaire, Ia Banque du Canada fait fonction 
d'agent financier pour le gouvernement du Canada. A ce titre, elle gère Ia dette publique, 
elle administre un compte de depOts dans lequel sont inscrites presque toutes les recettes 
et dépenses publiques, elle s'occupe des operations de change pour le compte de l'Etat, 
et elle conseille ce dernier sur diverses questions économiques et financières. 

Banques a charte 

Les banques a charte sont les plus grandes institutions de dépôts au Canada et l'une 
des principales sources de firiancement a court et a moyen terme. Elles occupent une 
place de choix sur le marché monétaire a court terme, et c'est surtout par leur entremise 
que Ia banque centrale, par sa gestion de l'encaisse, exerce one influence sur le marché 
monétaire et sur Ic marché du credit en général. Outre leurs operations en dollars canadiens 
dies effectuent un volume important d'opérations en devises, et elles 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 réglemente certains 
aspects internes des operations bancaires telles que les emissions d'actions, Ia constitution 
des reserves, etc. En vertu de Ia nouvelle Loi sur les banques, entrée en vigueur en 
décembre 1980, les banques étrangères peuvent, par lettres patentes, obtenir Ic statut 
de banque pour leurs filiales. Au 31 octobre 1985, le système bancaire comprenait 13 
banques d'appartenance canadienne et 58 banques dappartenance étrangère. Lactil 
contrôlé par ces banques a cette date a été évalué a $435.5 milliards ($243.5 milliards 
en dollars canadiens et $191.1 milliards en devises). 

En général, les banques canadiennes acceptent diflérents types de depOts do public, 
notamment des depOts a vue, des depOts d'épargne avec ou sans droit de tirage par cheques, 
et des dépôts a terme. Outre Ia tenue d'un portefeuille-titres, elles accordent habituellement 
des prêts. suivant des modalités très diverses, a des entreprises commerciales, industrielles 
et agricoles, et elles interviennent pour une part considerable du credit a Ia consommation 
accordé et pour une part importante des prêts hypothécaires pour I'habitation. Bon nombre 
de prêts ont une échéance relativement courte, mais les banques accordent aussi des 
prêts a assez long terme aux entreprises et aux agriculteurs, et elles effectuent des place-
ments hypothécaires sur des immeubles non résidentiels. En vertu de Ia nouvelle Loi sur 
les banques, celles-ci peuvent se Iivrer a certaines operations de credit-bail et d'affacturage 
par l'entremise de leurs filiales. Les banques effectuent également des operations de change, 
reçoivent et delivrent des billets de banque, louent des cofirets de süreté et dispensent 
divers autres services. 
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Autre8 institutions flnancières 

Outre les banques a charte, ii existe toute une gamme d'institutions financières qui 
répondent aux différents besoins de Ia société, Ces institutions ont connu un essor parti- 
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culièrement rapide au cours des deux ou trois dernières décennies, en raison surtout de 
I'expansion de l'économie canadienne et de Ia complexité croissante des marches financiers. 
Les institutions sont de différents types et elles sont relativement spécialisées, mais elles 
se livrent néanmoins une vive concurrence. Parmi les plus importantes institutions de 
dépôts non bancaires uigurent les sociétés de liducie et de préts hypothécaires, les coopé-
ratives de credit, les caisses populaires et les banques d'épargne du Québec. A mention-
ner aussi les soclétés de financement des ventes et de credit a Ia consommation, les corn-
pagnies d'assurance-vie et dilférents types de sociétés de placements. Les agents de change 
et les courtiers en valeurs mobilières jouent également un role majeur sur les marches 
financiers. Un certain nombre d'institutions, dont certains organismes gouvernementaux, 
se spécialisent dans les prêts a moyen et a long terme aux petites entreprises, aux agri-
culteurs et aux exportateurs, ou dans certains types de prêts comme le credit-bail. 

Au Canada, ii existe actuellement environ 120 sociétés de liducie et de prêts hypothécaires, 
et Ia plupart possèdent un réseau de succursales. Elles font concurrence aux banques a 
charte pour Ce qui concerne les depOts, surtout par Ia vente de debentures a terme fixe 
et de certificats de placement, et elles sont les pnncipaux prêteurs sur le marché hypothécaire, 
une forte proportion de leurs avoirs étant sous forme dhypothèques. Outre leur activité 
en matière de dépôts, les sociétés de fiducie sont les seules entreprises a pouvoir offrir 
des services fiduciaires. Sous ce rapport, dies peuvent agir, par exemple, a titre d'exécuteurs, 
d'administrateurs ou de ddpositaires de fiducies de tous genres. Elles peuvent également 
faire lonction d'agents pour des emissions d'actions et d'obligations, d'agents et gérants 
immobiliers, d'adrniriistrateurs de placements, de tuteurs, et dadministrateurs de regimes 
de pensions. Les sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires, qui sont autorisées et supervisées 
par Ic Département fédéral des assurances ou par les autorités provinciales, détenaient 
a Ia fin d'octobre 1985 un actif évalué a $115.6 miltiards. 

Les cooperatives de credit et les caisses populaires, dont l'actif totalisait $42.9 milliards 
a Ia fin du deuxième trimestre de 1985, constituent elles aussi d'importants rouages du 
système financier. Elles reposent pour Ia plupart sur un lien commun entre les sociétaires, 
I'emploi par exemple, ou sont orgariisées sur une base communautaire; elles different 
des autres institutions financières par leur régime coopératif et leur caractère local. Elles 
vendent des parts aux sociétaires, mais leurs fonds proviennent en majeure partie des 
depOts de ces derniers, et leurs avoirs sont surtout sous forme de prêts hypothécaires 
et de prêts personnels consentis aux membres. Les cooperatives de credit sont régies 
par des lois provinciales, et dIes appartiennent presque toutes a une centrale qui exerce 
son activité dans Ia province. Ces cooperatives de credit centrales appartiennent a I'une 
ou a l'autre des deux centrales nationales. 

Assurances 
A Ia fin de 1983, les Canadiens détenaient des assurances sur Ia vie dune valeur de 

plus de $621 milliards, Ia valeur moyenne par ménage étant de $68,300. 
Le secteur canadien de lassurance-vie groupe environ 260 compagnies et sociétés de 

secours mutuels, dont plus de 70 % détiennent une charte fédérale. Ce dernier groupe 
absorbe plus de 92 % du marché total de I'assurance-vie, et possède un actif au Canada 
supérieur a $60 milliards. En outre, Ia plupart de ces compagnies vendent des polices d'assu-
rance accident et maladie qui couvrent les frais découlant dune maladie et dédommagent 
les assures des pertes de salaires durant Ia maladie. 

Quelque 320 compagnies, dont 80 % environ détiennent une charte fédérale, vendent 
de I'assurance biens, automobile, responsabilité civile et risques divers. Parmi ces dernières, 
les compagnies a charte fédérale possèdent un actif au Canada de plus de $13 milliards. 



Administration publique 
Les administrations publiques jouent un role extrêmernent important dans notre société 

et dans notre économie, par les lois qu'eiles adoptent et queUes appliquent et par les 
etudes et les échanges qul façonnent notre avenir économique et social. Elles constituent 
en outre d'importants ernployeurs, acheteurs de biens, fournisseurs de services d'éducation, 
de sante, de bien-etre et autres, et redistributeurs de Ia richesse. A Ia [in de 1984, les 
trois paliers d'administration publique, abstraction faite des établissements éducatifs et 
sanitaires et des entreprises publiques, employaient plus de 1.15 million de Canadiens, 
dont 447.000 dans les ministères et organismes fédéraux, 415,000 dans leurs homologues 
provinciaux et 291,000 dans les administrations locales. Cette même année, les recettes 
des trois paliers d'administration provenant des impôts et des placements représentaient 
41 % du produit national brut (PNB), leurs dépenses au titre des biens et services équiva-
laient a 22 % de Ia dépense nationale brute, et leur deficit collectil sélevait a $26.7 milliards 
OLI 6 % du I'NR. 

Administration fédérale 
Les recettes générales brutes de I'adrninistration fédérale pour l'année financière 1983-84 

ont totalisé $76.7 milliards ou $3,053 par personne, soit une augmentation de 5 % par 
rapport a l'année précédente; les dépenses générales brutes, pour leur part, ont grimpé 
de 10 % pour atteindre $102.0 milliards ou $4,059 par personne. Par consequent, le deficit 
d'exploitation pour l'année financière 1983-84 s'est accru de 28 % pour se fixer a $25.3 
milliards; ii avait plus que triple en 1982-83. Le deficit d'exploitation par habitant s'est 
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élevé a $1,005 en 1983-84, soit plus de trois lois le montant enregistré au debut de Ia 
décennie (1979-80). 

Selon les Comptes publics du Canada, a Ia fin de l'année uinancière 1983-84 le passif 
de l'administration lédérale dépassait l'actif de $157.0 milliards. Ce chiffre représentait 
une augmentation de 31 % par rapport a lannée précédente et de 129 % par rapport 
au 31 mars 1980. La dette fédérale nette par habitant sélevait a $6,049, soit 2.1 fois le 
montant enregistré a Ia fin de I'année financière 1979-80. L'intérêt sur Ia dette publique 
se chilirait a $18.1 milliards ou $720 par personne, soit deux lois le montant de $355 
par personne observe au debut de Ia décennie. 

Recettes. Plus de Ia moitié des recettes générales brutes de l'administration lédérale pour 
1983-84 provenaient des impôts directs sur les particuliers, 22 % des impôts indirects, 14 % 
des impöts directs sur les entreprises, et le reste des revenus de placements et autres sources. 

A 49 % des recettes totales, les impôts sur le revenu constitualent Ia principale source 
de recettes generales brutes de ladministration fédérale. Les recettes provenant des impôts 
sur le revenu des particuliers ont augmenté plus rapidement que l'ensemble des recettes 
générales brutes sur Ia période observée et se sont élevées a $1,166 par habitant en 
1983-84. Les recettes provenant des impôts sur le revenu des sociétés ont en fait diminué 
en 1982-83, et leur niveau de 1983-84 n'était que légèrement supérieur a celui enregistré 
cinq ans auparavant. 

Les taxes a Ia consommation, qui constituent Ia deuxième grande source de recettes 
lédérales, sont intervenues pour une proportion moms élevée qu'en 1979-80. Les recettes 
attribuables a cette source ont baissé de 6 % en 1982-83. Les plus fortes augmentations 
provenaient des taxes sur les boissons alcooliques et le tabac. 

Les recettes provenant des cotisations a l'assurance-maladie et a l'assurance sociale 
ont augmenté plus de deux lois plus rapidement que les recettes générales brutes, et 
leur part du total a progressé, en raison surtout de Ia hausse de 162 % des cotisations 
au régime d'assurance-chômage; les recettes provenant des cotisations au régime de 
pensions universel se sont accrues de 57 %. 

Dépenses. Près de Ia moitié (46 %) des dépenses générales brutes totales de l'administration 
fédérale en 1983-84 ont porte sur les paiements de transfert aux personnes, notamment 
les paiements pour les services sociaux (30 % des dépenses totales) et les paiements pour 
le service de Ia dette (12 % des dépenses totales). Les autres éléments importants de dépense 
ont été les achats de biens et services (25 %), les translerts a d'autres paliers d'administration 
publique (18 %), et les transferts aux entreprises (7 %). 

Les paiements au titre des services sociaux ont presque double entre les années 
financières 1979-80 et 1983-84, en raison surtout du niveau 2.5 lois plus élevé des paiements 
d'assurance-chômage (augmentation de 79 % pour Ia seule année 1982-83) qui, en 1983-84, 
représentaient 10 % des dépenses totales. Les paiements de sécurité de Ia vieillesse, qui 
ont grimpé de 65 %, figuraient également pour 10 % des dépenses totales. Les paiements 
aux termes du Régime de pensions du Canada étaient 2.3 lois plus élevés que cinq ans 
auparavant, et les paiements d'assistance sociale ont double. Les paiements dallocations 
lamiliales ont affiché une progression relativement faible durant Ia même période. Les 
paiements au titre des services sociaux se sont élevés a $1,407 par personne en 1983-84, 
dont $414 par personne pour Ia sécurité de Ia vieillesse et $403 pour l'assurance-chômage. 

Le deuxième élément important de dépense publique est constitué par les paiements 
sur Ia dette, surtout sous forme d'intérêts. Les particuliers et les institutions non 
commerciales ont reçu 97 % des $13.1 milliards verses. Les paiements d'intérêts sur Ia 
dette fédérale en 1983-84 équivalaient a plus de 16 % des recettes générales brutes totales 
et a plus de 12 % des dépenses générales brutes totales. Si l'on considère Ia valeur par 
habitant, établie a $521, cet élément de dépense a été le plus considerable. 

Tous Ies autres éléments principaux de dépense de I'administration fédérale ont progressé 
moms rapidement que Ia dépense totale au cours des cinq dernières années, réduisant 
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Finance8 publiques fédérales 
(année linancière lerminée le 31 mars 1984) 

Source ou lonction Montant Part du 
total 

Variation 
par rapport 
a 1979-80 

Part en 
1979-80 

$ millions % % 
RECE'ITES PAR SOURCE 
Impôts sur le revenu 

Des 	particuliers......................... 29,290 38.2 63.3 36.0 
Des 	sociétés 	........................... 7.286 9.5 4.8 13.9 
Paiements aux non-residents 	............. 909 1.2 15.5 1.6 

Total part,el .......................... 37,485 48.9 50.0 51.5 
Taxes 8 Ia consommation 

Taxes gCnCrales de vente ................ 6.660 8.7 41.8 9.5 
Taxes sur Ic tabac et lea boissons alcooliques 1,970 2.6 51.3 2.7 
Druits de douane 	....................... 3.380 4.4 12.7 6.0 
Taxes sur les <arburants et autres 727 0.9 13.9 1.3 

Total partiel.......................... 12,737 166 32.2 19.4 
Cotisations aux regimes dassurance-maladie 

ci dassurance sociale 	................... 10,942 14.2 114.5 10.2 
Taxes diverses ........................... 5.821 7.6 273.6 3.1 
Receltes LirCes des ressourcea naturelles 200 0.3 455.6 0.1 
Privileges, licences et permis ............... 102 0.1 61.9 0.1 
Ventes de biens ci services 	................ 2.265 3.0 -25.5 6.1 
Revenus de placements 	................... 5.394 7.0 47.5 7.3 
Autres recettes de sources propres .......... 1.770 2.3 69.0 2.1 

Recettes générales brutes ................ 76. 715 100.0 54.0 100.0 

DEPENSES PAR FONCTION 
Services genéraux 	........................ 4.883 4.8 67.9 5.1 
Proteetion des personnes ci des biens 9,866 9.7 74.9 9.9 
Transports ci communications .............. 3.190 3.1 -2.7 5.7 
Sante 	................................... 6.197 6.1 47.5 7,3 
Services SOCISUX 

SécuritC sociale ......................... 14.109 13.8 77.1 13.9 
Regimes cuncernant Ia population active . . , 10.173 9.9 145.7 7.2 
l3ien-élre 	social 	........................ 5.246 5.2 104.0 4.5 
Allocations 	faniiliales .................... 2.327 2.3 34.8 3.0 
Prestations aux anciens combattanis 1.370 1.3 48.6 1.6 
Credits ci degrévements d'imp6t .......... 2.117 2.1 117.6 1.7 

Total partiel ...... 	.... 	.............. 35.342 34.6 93.1 31.9 
Education 	............................... 3.565 3.5 49.5 4.2 
Conservation des resaources ci développement 

industriel 	............................. 8.75 I 8.6 66.4 9.2 
Autres 	dépenses ...... ................. ... 7.308 7.2 66.6 7.7 
Transterts de nature gCnerale 8 dautres paliers 

dadministration publique 	................ 6.560 6.4 60.7 7.1 
Translerts aux entreprises proprea .......... 3,206 3.1 231.5 1.7 
Service de Ia detie 	...................... 13.101 12.9 122.9 10.3 

Dépenses générales brutes ................ 101.968 100.0 78.0 100.0 
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par le lait même leur part de l'ensemble des dépenses. La protection des personnes et 
des biens s'est élevée a $393 par personne en 1983-84. Près des deux tiers de Ia hausse 
des dépenses au chapitre de Ia sante et Ia moitié de t'augmentation du coüt de 
l'enseignement se sont produits en 1983-84, année øü les dépenses par habitant ont totalisé 
$247 pour Ia sante et $142 pour léducation. 

La part consacrée a Ia conservation des ressources et au développement industriel est 
tombée au-dessous de 9 % en 1983-84, en raison surtout de Ia baisse de 10 % des dépenses 
eflectives cette même année; elle avait été supérieure a 10 % les trois années précédentes. 

Administrations provinciales 
Les administrations provinciales ont réalisé durarit I'année financière 1982-83 des recettes 

générales brutes dune valeur totale de $78.7 milliards, soit 9 % de plus que lannée 
précédente; les dépenses generales brutes ont augmenté de 16 % pour atteindre $85.4 
milliards. Le deficit d'exploitation a grimpé a $6.7 milliards pour lannée financière 1982-83, 
comparativement a un deficit de $400 millions I'année précédente et a des excédents pour 
chacune des quatre années antérieures, dune valeur notamrnent de $1 milliard en 1978-79 
et de plus de $1 milliard l'année suivante. Le montant du deficit d'exploitation par habitant 
s'est établi a $272, contre $16 par personne en 1981-82; de 1978-79 a 1980-81, if y avait 
eu des excédents de $43, $44 et $19 respectivement. La transformation d'un excédent net 
en un deficit net au cours des cinq dernières années s'explique par un taux plus élevé 
d'augmentation des dépenses que des recettes. Si l'on considère Ia valeur par habitant, 
les recettes ont progressé de 51 % pour atteindre $3,183 en 1982-83, tandis que les dépenses 
ont grimpé de 68 % pour se fixer a $3,455. 

A Ia fin de l'année financière 1982-83, le passif des administrations publiques provinciales 
dépassait leur actif de $4.1 milliards; l'année précédente, I'actif avait dépassé le passif 
de $3.3 milliards. Durant l'année finandére qui a suivi, le passif a augmenté de 19 
et I'actif de 8 % seulement. 

Recettes. II existe quatre principales categories de recettes pour les administrations 
publiques provinciales: 31 % du total provient des impôts directs sur les particuliers, tandis 
que les impôts indirects, les transferts d'autres paliers d'administration et les revenus 
de placements interviennent chacun pour 20 %. 

Comme dans le cas de I'administration fédérale, les administrations provinciales réalisent 
Ia plus grande portion (27 % en 1982-83) de leurs recettes sous forme dimpôts sur le 
revenu. La proportion représentée par cette source a été Ia même quen 1978-79, mais 
sa composition a change: les recettes provenant des impôts sur le revenu des particuliers 
ont augmenté plus rapidement que les recettes totales au cours de Ia période, et leur 
part des recettes totales sest accrue. Les recettes attribuables aux impôts sur le revenu 
des sociétés ont diminué de 36 % en 1982-83, pour tomber a un niveau de 8 % inférieur 
a celui de 1978-79; par consequent, Ia part de ces recettes a régressé. 

Les transferts provenant d'autres paliers d'administration constituaient Ia deuxième 
grande source de recettes provinciales a Ia fin de l'année financière 1982-83. Les transferts 
de nature générale provenant de Fadministration fédérale ont presque double, tandis que 
les sommes attribuées par I'administration fédérale aux provinces pour des fins spécifiques 
n'ont enregistré qu'une augmentation de moitié inférieure a celle des recettes totales. 

Les taxes a Ia consommation, qui font partie des impôts indirects, sont devenues une 
source de recettes provinciales relativement plus considerable durant Ia période. Les recettes 
attribuables a chaque élément important des taxes a Ia consommation ont augmenté plus 
rapidement que les recettes totales durant Ia période de cinq ans; les plus fortes augmen-
tations ont été enregistrées pour les taxes sur le carburant et les taxes sur I'alcool et le 
tabac. L'accroissement des recettes provenant des taxes générales de vente, le principal 
élément de cette catégorie, a été également considerable. 
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Les revenus de placements ont accuse Ia plus forte augmentation parmi toutes les 
sources de recettes durant Ia période de cinq ans. Dune valeur de $3.2 milliards, les 
recettes altribuables aux placements dans des entreprises publiques ont augmenté de 
60 %, et elles figuraient pour un tiers de tous les revenus de placements. Les soclétés 
des alcools ont fourni $1.7 milliard en 1982-83. 

La part des recettes totales représentée par les cotisations a lassurance-maladie et a 
lassurance sociale a progressé légèrement; les primes d'assurance-maladie et les taxes 
ont totalisé $3.1 milliards. soit 84 % de plus qu'en 1978-79 et Ia plus forte augmentation 
dans ce groupe. Les recettes attribuables aux ressources naturelles ont accuse La plus faible 
progression; celles attribuahles au pétrole et au gaz naturel ont augmenté de 30 %, mais 
celles attribuables a lexploitation Iorestière et minière ont diminué par rapport a 1978-79. 

Dépenses. Les achats de biens et services, y compris les transferts aux hôpitaux publics, 
représentaient plus de 48 % des dépenses générales brutes totales en 1982-83, soit une 
baisse de deux points de pourcentage par rapport a 1978-79. Les transferts aux particuliers 
figuraient pour 29 %, soit une hausse de près de trois points. Les transferts a dautres 
paliers d'administration (18 'Yo) et les transferts aux entreprises (4 %) constituaient d'autres 
éléments de dépense importants. 
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Finances publiques provinciales 
(année financiCre terminée Ic 31 mars 1983) 

Source ou tonction 	 Montant 	Part du 	Variation 	Part en 
total 	par rapport 	1978.79 

8 197879 

$ millions 	% 	 ¼ 
RF.CE11'ES PAR SOURCE 
lmpôts sur le revenu 

Des particuliers......................... 
Des sOciétés ........................... 

Total partiel.......................... 
Taxes a Ia consommation 

Taxes genérales de vente ................ 
Taxes sur les carburants ................. 
Taxes sur le tabac et les boissons alcootiques 
Autres ................................ 

iblal portiel ........................ 
Cotisations aux regimes dassurance-maladie 

et d'assurance sociate .................. 
Taxes diverses. y compris les impôts tonciers. 
Recettes tirées des ressources naturelles ..... 
Privileges, licences et permis ............... 
Ventes de biens et services ................ 
Revenus de placements ................... 
Autres recettes de sources propres .......... 
Transferts 

De nature gCnérale ..................... 
De nature specilique .................... 

iota! partie! .......................... 
Recettes génerales brutes................. 

DEPENSES PAR FONCTIC)N 
Services génCraux ........................ 
Protection des personnes et des blent ....... 
Transports et communications .............. 
Sante................................... 
Services sociaux 

Regimes de pensions .................... 
Regimes concernant Ia population active 
Bien-étre social et allocations familiales . 
Credits et degrevements d'impôt et autres 

Total partie! .......................... 
Education ............................... 
Conservation des ressources et développement 

industriel .............................. 
Autres depenses .......................... 
Transterts de nature générale aux administra-

lions locales .......................... 
Transferts aux entreprises propres .......... 
Service de Ia dette ....................... 

[Jépenses génCrales brutes ................ 

18,952 24.1 72.7 22.1 
2,348 3.0 - 7.7 5.1 

21,300 27.1 57.6 27.3 

7,734 9.8 71.5 9.1 
3,008 3.8 82.9 3.3 
1,170 1.5 77.8 1.3 

515 0.7 55.3 0.7 
12.428 15.8 74.0 14.4 

6.490 8.2 66.2 7.9 
1,729 2.2 75.6 2.0 
6,763 8.6 24.2 11.0 
1.837 2.3 31.2 2.8 
1,773 2.3 43.2 2.5 
9,488 12.1 102.5 9.5 
1,122 1.4 63.2 1.4 

6,080 7.7 94.1 6.3 
9.679 12.3 30.3 15.0 

15,759 20.0 49.2 21.3 
78.689 100.0 58.7 100.0 

4.791 5.6 54.1 6.4 
2.629 3.1 65.0 3.3 
6.091 7.1 67.4 7.5 

20,996 24,6 80.9 23.9 

1,158 1.4 116.8 1.1 
2.265 2.7 122.7 2.1 
7.687 9.0 73.4 9.1 
2.179 2.6 98.5 2.3 

13,290 15.6 877 14.6 
17.178 20.1 58.2 22.4 

5,977 7.0 116.6 5.7 
4.256 5.0 62.6 5.4 

1.631 1.9 18.0 2.8 
861 1.0 101.9 0.9 

7,709 9.0 121.7 7.2 
85,407 100.0 75.9 100.0 
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Près du quart des sommes dépensées par les administrations provinciales en 1982-83 
a été affecté aux soins de sante. Les dépenses pour les soins hospitaliers ont accuse Ia 
plus laible augmentation dans cette catégorie, et elles représentaient 62 % des dépenses 
totales pour soins de sante; les soins médicaux, qui uiguraient pour 31 % du colit total 
des soins de sante, ont affiché Ia plus forte hausse. 

Les dépenses au chapitre de léducation intervenalent pour le cinquième de l'ensemble 
des dépenses provinciales. La plus grande proportion des sommes consacrées a léducation, 
62 %, a été dépensée aux niveaux de l'enseignement primaire et secondaire. Le reste 
a été aftecté en majeure partie a l'enseignement postsecondaire. 

Les prestations de sécurité sociale figuraient pour 16% des dépenses totales. Cette 
fonction a enregistré Ia plus forte augmentation des dépenses parmi les fonctions princi-
pales. Les plus faibles hausses ont porte sur les allocations familiales et les prestations 
d'assistance sociale, qui ont absorbé Ia plus graride proportion des fonds affectés a Ia 
sécurité sociale; les dépenses au titre des regimes de pensions et des regimes concernant 
Ia population active, entre autres les regimes d'assurance-chômage et d'indemnisation 
des accidentés du travail, ont été dans les deux cas 2.2 tois plus élevées quen 1978-79. 
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Parmi les autres responsabilités financières importantes figurent le service de Ia dette, 
o6 les palements seffectuent surtout sous forme d'intérêts, Ia prestation de services de 
transport et de communication, et l'encouragement de Ia conservation des ressources et 
du développement industriel. Les paiements au titre du service de Ia dette ont affiché l'une 
des plus fortes augmentations au cours des cinq dernières années. Les dépenses pour ta 
conservation des ressources et le développement industriel relativement au pétrole et au 
gaz ont été 3.2 fois plus élevées, et celles affectées a lagriculture, 2.2 fois plus étevées. 
Dans le domaine des transports et communications, tes dépenses destinées a fournir des 
services de transport public ont triple durant la période, et leur part de cette fonction a 
double pour se fixer a 20 %; par contre. les dépenses de voirie ont augmenté de moms de 50 %. 

Administrations locales 
Le troisième palier dadministration publique au Canada, les administrations locales, 

comprend les municipalités, les conseils scolaires, les comités mixtes et les commissions 
municipales spéciatisées. 

En 1982, les recettes générales brutes des administrations locates ont totalisé $34.6 
milliards, soit 9% de plus quen 1981; leurs dépenses générales brutes ont augmenté 
de 11 % pour s'étabtir a $35.4 milliards. Le deficit d'exploitation, évatué a $761 millions, 
s'est accru de 21 % par rapport a t'année précédente, mais ii demeurait de 51 % inférieur 
a cetui de 1978. Durant Ia période de cinq ans, les recettes par habitant ont progressé 
de 53 % pour se fixer a $1,406, tandis que les dépenses ont augmenté de 46% pour se 
situer a $1,437. 
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Le passif des administrations locales au 31 décembre 1982 était de $16.8 milliards 
supérieur a l'actif, soft une augmentation de 4 % par rapport a 1981 et de 15% par rapport 
a 1978. La dette obligataire a cette date se chiEf rait a $22.8 milliards, soft 11 % de plus 
quen 1981 et 28% de plus quen 1978. 

Recettes. Près de 48 % des recettes totales des administrations locales en 1982 provenaient 
des palements de transfert des administrations provinciales. Les impOts indirects (36 %) 
et les ventes de biens et services (10 %) constituaient les deux autres sources importantes. 

La portion des recettes des administrations locales attribuable aux paiements de transfert 
a peu vane sun les cinq années de 1978 a 1982, mais sa composition s'est sensiblement 
modifiée. La valeur des paiements de nature générale a baissé, de même que leur part, 
tandis que Ia valeur des paiements de nature spécifique de même que leur part des recettes 
totales ont augmenté. Les paiements au chapitre de I'éducation Se sont accrus de 71 % 
durant Ia période et, en 1982, us représentaient 68 % des paiements denature spécifique. 
La valeur des transferts au titre des soins de sante a augmenté de 56 % sur Ia période 
de cinq ans, et cet élément figurait pour 10 % des paiements de nature spécifique. 

Les impôts lonciers, l'autre source importante de recettes des administrations locales, 
n'ont accuse que de laibles augmentations, tandis que les autres sources de recettes fiscales, 
notamment les impôts fonciers particuliers et les taxes d'affaires, ont connu une croissance 
supérieure a Ia moyenne. 

Dépenses. Les dépenses pour l'enseignement primaire et secondaire, qui constituent 
de loin I'élément de dépense le plus important des administrations locales, avec une part 
de 41 %, nont pas augmenté aussi rapidement que les dépenses totales en 1982. 

L h3fr1 (It t'dk ch' /fcftozu (C -B ) 
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Les dépenses au litre des transports et communications, le deuxième élément en importance 1  
ont également augmenté un peu moms rapidement que les dépenses totales. Environ 80 % 
des sommes consacrées aux transports et communications ont servi a Ia construction et 
a l'entretien du réseau routier. 

La protection des personnes et des biens a supplanté l'environnement au troisième 
rang parmi les principaux éléments de dépense en 1982. La police, qui figurait pour près 
de 5 % des dépenses publiques locales, et La lutte contre les incendies, pour près de 3 %, 
ont dominé dans cette catégorie. 

Les dépenses relatives a l'environnement effectuées par les administrations locales ont 
accuse Ia plus faible augmentation pour une fonction principale. Les dépenses consacrées 
a l'épuration de l'eau et a l'approvisionnement en eau, et a Ia canalisation et l'épuration 
des eaux-vannes, qui représentaient 81 % des dépenses relatives a l'environnement, ont 
accuse dans chaque cas des augmentations de 32 % seulement durant La période de cinq ans. 

Finances publiques locales 
(année financière terminée le 31 décembre 1982) 

Source ou lonction 	 Montant 	Part du 	Variation 	}'arl en 
total 	par rapport 	1978 

a 1978 

RECETES PAR SOURCE 
lmpOts 

lmpôts fonciers generaux ................ 
Impôts fonciers particuliers .............. 
Taxes d'affaires ......................... 
Subventions tenant lieu d'impôts .......... 
Autres impôts fonciers. connexes et divers 

Total poetic! ......................... 
Privileges, licences et permis .............. 
Ventes de biens et services ................ 
Revenus de placements ................... 
Autres recettes de sources propres ........... 
Transferts 

De nature generale ...................... 
De nature specifique .................... 

Total partiel ......................... 
Recettes générales brutes ................. 

DEPENSES PAR FONCTION 
Services géneraux ........................ 
Protection des personnes et des biens ........ 
Transports et communications .............. 
Sante ................................... 
Services sociaux ......................... 
Education .............................. 
Conservation des ressources et développement 

industriel ............................. 
Environnement .......................... 
Loisirs ci culture ........................ 
Autres dépenses ......................... 
Transferts aux entreprises propres ........... 
Service de La dette ....................... 

Dépenses gëné.ra!es brutes ............... 

$ millions 	% 	 % 

9.750 28.1 40.4 32.2 
595 1.7 94.7 1.4 

1.260 3.6 69.6 3.5 
835 2.4 86.6 2.1 
358 1.0 127.4 0.7 

12,797 36.9 48.9 39.9 
161 0.5 13.2 0.7 

3,354 9.7 85.0 8.4 
1,155 3.3 200.1 1.8 
868 2.5 165.2 1.5 

1,252 3.6 -5.7 6.2 
15,051 43.5 67.9 41.6 
16.303 47.1 58.4 47.7 
34,639 100.0 60.7 100.0 

1,983 5.6 85.8 4.6 
2,845 8.0 63.7 7.5 
3,895 11.0 45.1 11.6 
1,969 5.6 74.3 4.9 
1,108 3.1 62.7 2.9 

14,556 41.1 49.7 42.0 

396 1.1 107.0 0.8 
2.664 7.5 33.6 8.6 
2,135 6.0 55.3 5.9 

778 2.2 18.5 2.8 
541 1.5 141.0 7,2 

2,529 7.1 52.1 1.0 
35.400 100.0 53.1 100.0 
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Secteurs producteurs de biens 

Agriculture 

Revenus, dépenses et investissements agricoles 
L'exploitation agricole Joue un role important daris l'économie canadienne, particuliè-

rement dans les Prairies oà Ia moitié environ du revenu agricole net total du Canada est 
réa!isée. En 1984, le revenu agricole net total était légèrement inférieur a $3.2 milliards, 
soit une augmentation de 19 % par rapport a 1983 mais une baisse de 31 % par rapport 
au revenu net record enregistré en 1981. Cette chute traduit Ia degradation de I'économie 
agricole en 1982 et 1983. 
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Les recettes en espèces provenant des cultures se sont élevées a plus de $9.7 milliards 
en 1984, soit environ 48 % du total des recettes agricoles. Le blé est nettement Ia culture 
qui représente Ia plus grande valeur économique au Canada. en effet, le montant total 
des recettes en espèces attribuées a cette céréale et des versements de lOffice de corn-
mercialisation du blé s'est établi a $4.2 milliards en 1984. Les recettes en espéces provenant 
des produits du bétail se soot cUes aussi chiffrées a $9.7 milliards. L'amortissement, le 
coiIt des machines, Ic coit des provendes et les frais d'intérêt soot les plus importantes 
categories de dépenses pour l'agriculture canadienne. En 1984, le rnontant total des irais 
d'exploitation et d'amortissement était légèrernent supérieur a $16.2 milliards. 

Avec le temps le nombre de fermes au Canada a diminué, mais Ic taux de diminution 
s'est ralenti ces dernières années. La taille accrue des termes, Ia mécanisation et linula-
tion ont porte Ia valeur totale des immobilisations agricoles de $24 milliards en 1970 
a $121 milliards en 1984, en dollars courants. L'investissement dans les terrains et les 
bâtiments représente 78 % du total. dans I'équipement 14 %, et dans le bétail et Ia volaille 
8%. La dette en cours des fermestotalisait $21.3 milliards a Ia fin de 1983. Les principaux 
prêteurs étaient les hanques a charte (41 %) et les organismes fédéraux (22 %). 

Les administrations publiques tant fédérale que provinciales soutiennent I'agriculture 
par I'entremise d'un certain nombre de programmes gérés soit directement par Agriculture 
Canada, soil par divers organismes. Les deux echelons d'administration offrent des préts 
aux agriculteurs individuels et aux cooperatives agricoles. Ils gèrent également des pro- 
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grammes qui aident les agriculteurs par le soutien des prix de certains produits agricoles 
et Ia garantie de quantités suffisantes de différents biens et de recettes agricoles convenables 
par Iintermédiaire dorganismes de commercialisation qui contrôlent les prix et approuvent 
les formules relatives au coUt de production. Certains organismes aident également les 
entreprises agricoles et alimentaires du Canada daris leurs efforts en vue d'accroitre Ia 
demande extérieure de produits alimentaires et de services canadiens. 

Les administrations publiques participent également a Ia recherche agricole et alimentaire. 
Agriculture Canada emploie quelque 900 scientifiques qui effectuent plus de 50 % de cette 
recherche. Celle-ci Se poursuit dans les domaines traditionnels de Ia culture, de Ia production 
animale et de Ia protection, mais elle ajoute a son champ Ia biotechnologie, le condition-
nement des aIlments, l'utilisation de I'énergie, Ia reduction de l'érosion des sols et de Ia 
perte de matières organiques, Ia protection de lenvironnement et Ia perte d'excellentes 
terres agricoles au profit d'autres usages. Par le moyen de Ia recherche, de modèles dexpé-
rimentation, de mesures législatives et de programmes éducatifs et autres, on s'efforce dassurer 
une meilleure planification de Ia gestion agricole et de formuler des programmes et des 
politiques visant a résoudre les problèmes économiques. 
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1. Production et superficie des grandes cultures du Canada, 1981-84 

Detail Production 

1981 1982 1983 1984 

Superficie 

1984 

(mi/hers de 1) mi/hers 
dr ha 

Blé 	dhiver .............. I 018.0 1 552.0 I 190.0 1260.0 469.0 
Blé de printemps ........ 20 682.4 23 117.2 22750.1 17829.4 10989.0 
Blé 	durum .............. 2819.0 3 121.0 2648.0 2 110.0 I 700.0 
Ensemble du blé ......... 24519.4 27790.2 26588.1 21199.4 13 158.0 

Avoine grain ............ 3569.5 3683.9 2 773.1 2669.9 1406.3 
Orge 	grain .............. 13384.2 14073.6 10296.0 10251.9 4546.2 
Ensemble du seigle 963.9 913.1 827.5 663.8 369.9 
Mais 	grain 	.............. 6213.8 6512.9 5932.8 7023.5 1191.7 

Graine 	de 	tin ............ 477.0 734.0 446.5 676.0 704.4 
Canola/colsa ............ I 794.1 2246.0 2632.3 3245.9 2990.3 
Soya ................... 631.0 857.0 721.6 934.0 417.6 
Graine de moutarde 82.5 80.3 83.7 100.6 125,5 
Graine de tournesol 174.8 94.1 52.2 81.6 74.8 

Foin 	cultivé ............. 24 499.3 24355.0 24863.7 25660.6 5366.2 
Mais fourrager 	.......... 13969.5 II 248.0 9908.0 10618.8 355.6 

Grandes cultures 

Les céréales, les fourrages et les oiéagineux sont les principales grandes cultures pratiquées 
au Canada; elles couvrent en effet 75 % de Ia superficie totale dultivée. Chaque année, 
des millions de tonnes de produits récoltés sont transformées au pays même par i'indus-
trie du conditionnement des ailments, servent a nourrir les animaux ou sont exportées. 
Les céréales et tes oléagineux représentent habituellement les trois quarts environ de Ia 
valeur de toutes les exportations de produits agricoles et constituent une importante source 
de devises. 

Pour ce qui concerne i'emblavure de même que le volume et Ia valeur a Ia production 
comme a I'exportation, le blé domine. Le blé de printemps est cultivé dans toutes les 
regions agricoles des provinces des Prairies, surtout en Saskatchewan oii ii assure 65 % 
des recettes monétaires agricoles de Ia province. En 1984, 21.2 millions de tonnes de 
blé ont été récoltées, et 21 millions ont été exportées. 

La production de céréales fourrageres, notamment d'avoine et dorge dans les Prairies 
et de mals grain en Ontario, est essentielle a lindustrie de l'élevage canadienne. Pendant 
La campagne agricole terminée le 31 juillet 1984, pIus de 15 millions de tonnes d'avoine, 
d'orge et de mais grain ont servi a l'alimentation du bétail. Les agriculteurs des Prairies 
produisent normalement plus de 85 % de La récolte nationale d'avoine et dorge, tandis 
que ceux de IOntario fournissent environ 75 % de Ia récolte totale de maIs. La production 
de mais grain s'est nettement accrue ces dernières années. 

Les principaux oléagineux - le colza de type canola, le un, le soya et Ia graine de 
tournesol - forment un grand groupe de denrées. La production de canola, de un et 
de graine de tournesol se concentre dans les Prairies, tandis que le soya est cultivé sur- 
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environ 75% de lensemble des terres agricoles. 

tout dans le sud de l'Ontario. Environ 45 % de Ia récolte de canola et 50 % de Ia récolte 
de tin sont destinés aux marches étrangers. Au pays, les oléagineux servent a produire 
des huiles végétales pour Ia consommation humaine et industrielle, et des tourteaux torts 
en protéines pour l'alimentation du bétail. La demande globale de canola a beaucoup 
augmenté ces cinq dernières années. Le canola, qui est une nouvelle varlété de coiza, 
a été dévetoppé rCcemment, et ii possède d'excellentes propriétés tant pour Ia consom-
mation humaine que pour Ia consommation animale. II représente actuellement une très 
grande proportion de Ia récolte de coiza. 

En dehors des Prairies, l'importance des élevages amène les agriculteurs a consacrer 
une plus grande proportion des sols arables aux fourrages, particulièrement au maIs et 
au tom. En 1984. Ia production de mals fourrager en Ontario et au Québec s'est élevée a environ 6.5 millions et 3.0 millions de tonnes respectivement. Ces deux provinces 
produisent également une grande proportion du loin cultivé. 

La superficie consacrée a Ia culture du tabac est relativement laible, mais elle produit 
néanmoins de fortes recettes monétaires ($360 millions en 1984); environ 90 % de Ia 
production est concentrée dans le sud-ouest de l'Ontario. 
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Horticulture 
Plus de 30 varlétés de fruits et legumes sont cultivées dans diverses regions du Canada, 

a I'intention des marches national et extérieur. Les recettes monétaires agricoles du Canada 
pour les fruits et legumes se sont élevées a plus de $792 millions en 1984. La pomme 
est le principal fruit qui est entreposé pour l'hiver - Ia McIntosh et Ia Delicious sont 
des variétés renommées qui figurent pour plus de Ia moitié de Ia production totale. II 
existe des pommeraies commerciales en Colombie-Britannique et dans Ia majeure partie 
du Centre et de lEst du Canada. Poires, pêches, cerises, prunes et raisins sont cultivés 
principalement dans Ia region de Niagara située dans le sud de l'Ontario et dans La vallée 
de l'Okanagan en Colombie-Britannique. Fraises, framboises et bleuets sont produits dans 
les provinces Maritimes, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. 

La pomme de terre donne lieu a une proportion importante des recettes agricoles dans 
certaines regions du pays; le gros de La production est concentré dans les provinces Maritimes. 
En 1984, 2.7 millions de tonnes de pommes de terre ont été produites au Canada. 

Les champignons sont cultivés dans des champignonnières qui, tout comme les serres, 
ont une temperature contrôlée, mais sans lumière. Cette industrie a pris de l'expansion 
ces dernières années en réponse a une demande croissante, et en 1984 Ia production 
a dépassé 41 millions de kilogrammes; les ventes a Ia ferme se sont élevées aux environs 
de $112 millions. 
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La culture de serre au Canada représente les producteurs de Ileurs et de plantes et 
les producteurs de legumes de serre. En 1983, 1,592 serres ont déclaré des ventes a Ia 
production de $271 millions, dont 85% provenaient des ventes de plantes et 15 % des 
ventes de legumes. Parmi les produits de serre recherchés figurent tomates, concombres, 
plants a repiquer, uleurs coupées (roses, chrysanthèmes, iltets) et plantes en pot. 

Les ventes déclarées par 633 pépinières canadiennes en 1983 ont totalisé plus de $187 
millions, dont 20 % provenaient de Ia vente de tourbe. Parmi les autres produits de pépi-
nière figurent les arhres fruitiers, les arbres pour haies et les arbres d'ombrage. Les cultures 
de pépinière, qui sont produites au-dehors, occupaient près de 28 000 hectares de terres 
en 1983. 

Un pourcentage Clevé de Ia production mondiale de sirop d'érable provient du Canada. 
Le Québec iritervient pour environ 85 % de La production canadienne, et Ia Nouvelle-
Ecosse, le NouveauBruriswick et I'Ontario y contribuent égaLement. Environ 8 millions 
de kilolitres de sirop d'érable ont été produits en 1984. Le sirop est aussi utilisé pour 
faire du sucre. de Ia tire et du beurre d'érable, et ses produits ont rapporté aux agriculteurs 
canadiens plus de $29 millions en 1983. Cette mème année, des produits de l'érable d'une 
valeur totale supérieure a $18 millions ont été vendus aux Etats-Iinis, le plus gros marché 
d'exportation du Canada pour ces produits. 

Le miel est produit commercialement dans toutes les provinces a l'exception de Terre-
Neuve; les provinces des Prairies en produisent Ia majeure partie. En 1984, Ia produc-
tion s'est élevée a 44 000 tonnes et a rapporté en recettes monétaires agricoles plus de 
$72 millions, 
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Bétail et produits laitiers 

Au ler  juillet 1984, on estimait a 12,284,200 l'effectif total de gros bovins et de veaux 
dans les lermes du Canada. Le nombre de gros bovins abattus dans les établissements 
inspectés en 1984 s'est élevé a 3,116,200, Environ 216,000 têtes de bovins ont été exportées 
aux Etats-Unis pour l'abattage en 3984. 

Au ler  juillet 1984, on comptait 10,759,500 porcs dans les fermes canadiennes. Le 
nombre de porcs abattus dans les établissements inspectés par l'administration fédérale 
en 1984 se chiffrait a près de 13 millions. Les exportations de porc habillé, établies a 
176 millions de kg en 1984, représentaient près de 12 fois le volume des importations 
(15 millions de kg). 

2. Effectlfs de certaines categories de bétail dans les fermes du Canada, 
ler janvler 1978-84 

Année Ensemble 
des 
categories 

Vaches et 
genisses 
laitières 

Vaches ci 
génisses de 
boucherie 

Porcs. 
total 

Moutons, 
total 

(milliers) 
1978 	................. 12,526.1 2,573.7 4,704.9 6,798.9 388.0 
1979 	................. 11,995.9 2,499.3 4,521.5 8,363.2 425.7 
1980 	................. 12,125.8 2,455.5 4,575.0 10,091,2 485.1 
1981 	................. 12,165.9 2,465.5 4,541.7 10,189.7 529.9 
1982 	................. 12,088.0 2,495.5 4,510.2 10,034.7 563.8 
1983 	................. 11,618.4 2,441.6 4,282.9 10,070.2 563.8 
1984 	................. 11,335.1 2,389.1 4,166.6 10,740.9 554.3 

3. Production et consommation estimées de vlande, 1981.84 

Animal Année Animaux 
abattus 

Production Importa- 
lions 

Exports. 
lions 

Consom-
mation 
intérieure 

milliers (tonnes) 
Bcu1 	............. 1981 3,699.2 980 243 78702 79232 991 388 

1982 3,806.8 991362 86306 82772 997311 
1983 3,709.6 992959 90650 82375 996837 
1984 3,581.1 952457 113643 104526 963661 

Veau .............. 1981 571.1 36108 1876 21 38281 
1982 621.0 40170 1808 465 41621 
1983 648.7 41 630 833 303 41 723 
1984 690.8 44833 1211 570 45850 

Mouton et agneau . . 1981 365.8 6555 10018 396 17260 
1982 422.7 7915 10475 117 18189 
1983 468.5 8731 13792 197 19919 
1984 482.1 9180 9834 39 21852 

Porc 	.............. 1981 13,681.8 840371 19751 128998 733462 
1982 13,448.5 832749 14532 163363 686569 
1983 13,687.8 852047 19418 157552 712906 
1984 13,850.7 862 536 14739 175 294 701 209 
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Les moutons et les agneaux étaient au nornbre de 790,800 au ler  juillet 1984. Les 
abattages dans les établissements inspectés par l'administration fédérale ont continue d'aug-
rnenter en 1984, pour atteindre un total de 290,400. En 1984, les importations de moutons 
et d'agneaux, établies a 13.9 millions de kg, ont largement dépassé les exportatiuns (39 
milliers de kg). 

En 1984, 7 462 245 kL (kilolitres) de lait ont été vendus a Ia ferme; l'Ontario et le Québec 
figuraient pour 73 % du total. Trente-cinq pour cent de Ce lait a été utilisé a l'état liquide, 
et les 65 % restants ont été transformés. La valeur a Ia production du lait vendu a Ia 
ferme en 1984, paiements supplémentaires compris, a dépassé $3 milliards. Le nombre 
de fermes ayant déclaré des vaches Iaitières au recensement de 1981 était de 67,889 
contre 96,910 en 1976. 
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4. Ventes de lait et crème a La ferme, Canada, 1981-84 

Année Pour con- Livré Livré Total des 
somrnation comme comme ventes a 
a létat lait crème Ia ferme 
liquide 

(kilolilres) 
1981 	............... 2618 372 4487 445 223 334 7329 151 
1982 	............... 2608 539 4751 	152 220 732 7580 423 
1983 	............... 2596 192 4431 	109 205474 7232 775 
1984 	............... 2598 397 4669 730 194 118 7462 245 

Volaille et oeufs 
Laviculture se caractérise depuis 10 ans par un degré élevé de spécialisation et de 

concentration, notamment pour ce qui est des ceufs, du poulet de grit et du dindon, dont 
les producteurs sont assujettis aux contraintes de programmes de gestion de l'offre admi-
nistrés par les offices provinciaux de commercialisation. Lactivité des producteurs dufs, 
de poulets et de dindons au niveau provincial est coordonnée par des organismes natio-
naux (lOffice canadien de cornmercialisatiorl des ceufs, l)ff ice canadien de commercia-
lisation du poulet et IOfIice canadien de commercialisation des dindons respectivement) 
regis par des chartes fédérales. 
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La production de volaille et d'ufs est demeurée assez stable ces dernières années. 
Le poulet est Ia principale volaille consommée par les Canadiens, et Ia seule qui ait connu 
une progression importante en 1984. Le poulet est produit en majeure partie en Ontario 
(33 %), au Québec (31 %), en Alberta et en Colombie-Britannique (10 % chacune). Pour 
ce qui est du dindon. Ia production est également concentrée surtout en Ontario (44 %) 
et ati Québec (23 04,)  Les principaux producteurs de poule a bouillir étaient I'Ontario (33 %), 
Ia Colombie-Britannique (21 %) et le Québec (16 'Ye). 

LOntario produit 40 % des ceufs au Canada, suivi par le Québec (16 %), Ia Colombie-
Britannique (12 %) et Ic Manitoba (10%). En 1984, 7 % des ufs produits étaient destiriés 
a Ia reproduction, et les 93 % restants ont été consommés. 

Fourrures 

La production croissante des fermes d'animaux a tourrure a entrainé une hausse de 
Ia valeur des peaux d'animaux d'élevage, laquelle a atteint $49.2 millions en 1983-84, 
tandis que celle des peaux d'animaux sauvages a continue de baisser pour tomber a $42 
millions, soil 46 % de Ia valeur de I'ensernble des pelleteries. En 1979-80, Ia valeur de 
Ia production de fourrures d'animaux sauvages s'élevait a près de $90 millions. 

5. Production estimée de volalilea et d'uts, 1981-84 

Année Volailles 
abattues 

Poids Valeur 

milliers I $ millers 
Poulet 	................ 1981 286,762 398 799 604,226 

1982 282,182 397 376 594.739 
1983 278,147 395 183 593.585 
1984 295,616 427401 701,654 

Dindon .............. 1981 16,791 95434 164,080 
1982 17,084 97510 169,281 
1983 16,640 96852 161,698 
1984 16,265 97721 176,148 

Pouleàbouilllr ........ 1981 22,717 32444 11.815 
1982 23,054 32573 12.837 
1983 22,973 35018 14.582 
1984 22.155 33361 15,006 

Pondeuses Douzalnes Valeur 
d'ceufs 

(millters) $ milliers 
(u(s 	................. 1981 24.710 496,234 487350 

1982 24.255 493,559 471.524 
1983 24.367 504.804 493,028 
1984 23.521 489,538 516,336 
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Consommation alimentaire par habitant 
La consommation totale de fruits au Canada a atteint 102 kg par personne en 1981, 

et elle a légèrement baissé en 1982 pour se fixer a 95kg. Les fruits frais demeurent l'élé-
ment essentiel de cette partie de notre régime alimentaire; et tes pommes et les agrumes 
sont très populaires, puisqu'ils interviennent pour près de Ia moitié de Ia consommation 
de fruits au Canada. 

Ces dernières années, Ia consommation totale de legumes est demeurée assez stable; 
63 kg par personne en 1983. Lattention accrue que les Canadiens portent a Ia nutrition 
depuis récemment se reflète dans Ia consommation de legumes frais; plus de 50 kg depuis 
1980. La consommation de pommes de terre a été encouragée ces derniers temps par 
des innovations dans Ia restauration, par exemple l'offre de pommes de terre au four 
par les points de vente du prêt•à-manger, et Ia popularité soutenue des frites. La disparition 
nationale est passée de plus de 65 kg par personne en 1981 a 72 kg en 1983. 
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Les Canadiens ont montré récemment une préférence pour le lait partiellement écrémé 
(2 %) par rapport au lait homogénéisé; Ia consommation par habitant de lait 2 % a grimpé 
de 56 L en 1981 a 61 L en 1984, tandis que Ia consommation de lait homogénéisé est 
tombée de 40 L a 34 L durant Ia même période. Pareillement. Ia margarine s'est sibstituée 
au beurre dans les années 1970. En 1983, Ia consommation de margarine, établie a 6,3 
kg par habitant par an, était 1.4 fois plus élevée que celle de beurre (4.5 kg). Le fromage 
gagne en popularité chez les Canadiens; en 1984 Ia consommation par habitant de fromage 
cheddar (2.3 kg) représentait le niveau le deuxième en importance jamais enregistré, de 
méme que Ia consoinmation par habitant de varlétés de fromage (3.8 kg). La consommation 
de fromage fondu a atteint un nouveau sommet (3.0 kg par habitant) en 1983. 

La viande est toujours consommée en quantité considerable par les Canadiens, mais 
les proportions de viande rouge (porc et buO, de volaille et de Poisson ont néanmoins 
tendance a fluctuer en fonction des cycles de production et de prix. Cet effet cyclique 
se produit depuis toujours Iorsque les consommateurs passent du bu1 au porc et inver-
sement, mais le poulet et le Poisson sont devenus maintenant des éléments relativement 
importants de Ia consommation canadienne. En 1984, Ia disparition de porc par habitant 
s'élevait a près de 28 kg, et celle de buf a 38 kg. La consommation de volaille par 
habitant a atteint 24 kg en 1984. 

La consommation de the et de café est demeurée relativement constante ces 10 dernières 
années, bien que des baisses marginales se soient produites depuis 1981. La consomma-
tion de the est tombée de .93 a .88 kg, et celle de café d'un sommet de 4.77 a 4.37 kg 
entre 1981 et 1984. Des changements apparaissent également dans Ia consommation de 
boissons alcooliques. La consommation de yin s'est accrue chaque année entre 1974 et 
1983, oü elle a atteint 9.6 L par personne. Durant Ia même période. Ia consommation 
de bière par habitant a diminué, pour sétablir a 82.0 L en 1983. La consommation de 
spiritueux distillés est demeurée assez constante, soit 8 L par habitant entre 1974 et 1982, 
mais eIIe est tombée a 7.1 L en 1983. 
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Exploitation forestière 
Les Iorêts du Canada constituent Ia principale ressource renouvelable 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 contreplaqué, 
ainsi que les autres industries du bois, essentielles a l'économie du pays. Un emploi sur 
10 au Canada depend de cette ressource, qul en 1984 est intervenue pour $15 milliards 
dans les exportations, soit 13.8 % des exportations totales du Canada. La forêt, qul repré-
sente une part importante de I'environnement du Canada, régularise le ruissellement et 
empêche l'érosion, abrite et alimente Ia faune, et off re des possibilités sans pareil pour 
Ia récréation et le loisir. 

Les terres forestières, c'est-à-dire les terres qui peuvent produire du bois utilisable, 
s'étendent sur plus de 1 635 000 km 2  (kilomètres carrés). On estime a 17 230 millions 
de m3  (metres cubes) le volume total de bois qu'elles contiennent; les conitères en 
constituent Ies quatre cinquièmes et les feuillus, le reste. 

Soixante-quinze pour cent de Ia superficie forestière productive du Canada est connue 
sous le nom de forêt boréale; elle commence sur le littoral de I'Atlantique et se déroule 
en une large ceinture vers l'ouest, puis en direction nord-ouest jusqu'à l'Alaska. Ce sont 
les conifères qui prédominent dans cette zone, et les essences les plus répandues sont 
I'épinette, le sapin baumier et le pin. Parmi les feuillus, le peuplier et le bouleau blanc 
sont les plus nombreux. La region forestière des Grands Lacs et du Saint-Laurent ainsi 
que Ia region acadienne, situées au sud de Ia region boréale, présentent des peuplements 
mixtes aux espéces multiples. Les principaux conifères sont le pin blanc, le pin rouge, 
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Ia pruche, I'épinette, le cèdre blanc (thuya) et le sapin; chez les feuillus dominent le bouleau 
jaune, l'érable, le chêne et le bois blanc. 

Dans Ia region côtière de Ia Colombie.Britannique, les forêts se composent exciusivement 
de conifères et, en raison du climat doux et humide et des fortes précipitations, les arbres 
sont généralement de très grande taille - 60 m (metres) de haut et plus de 2 m de diamé-
tre. Cette region représente moms de 2 % de Ia superficie forestière du pays, mais elk 
produit prés du quart du hois abattu. Les espèces comprennent le cèdre de I'Ouest, Ia 
pruche, I'épiriette, le sapin et le sapin de Douglas. Les forêts de conifères de l'intérieur 
de Ia Colombie-Britannique et de l'Alberta sont mixtes; Ia repartition et les caractéristiques 
des essences dependent du climat local, qui vane du sec au très humide. Par suite de 
I'implantation de nombreuses nouvelles usines de pates et papiers, Ia production dans 
cette region s'est accrue rapidement ces dernières années. 

Les forêts canadiennes composées essentiellement de feuillus occupent une superficie 
assez restreinte dans l'extréme sud de I'Ontario, oü prédomine I'agriculture. 

Quatre-ving-dix pour cent des terres forestières productives du Canada sont du domaine 
public. En vertu de lActe de l'Amérique du Nord britannique, les gouvernements provin-
ciaux ont le droit exclusif de légiférer en matière de gestion et de vente des terres publiques, 
arbres et bois compris, situées a Fintérieur de Ia province. Dans les territoires 
septentrionaux, qui ne renferment que 5 % environ des terres forestières productives du 
pays, les forêts sont administrées par le gouvernement fédéral. 



Ikiidant loiigicinps. les gouverilcineilts kdéraI ci provinclaux out cu pour politique 
de conserver au domaine public les terres non agricoles. Toutefois, dans certaines regions 
iriciennement peuplées du Canada, une forte proportion de terres sont dappartenance 
privée, particulièrement dans les trois provinces Maritimes. Ladministration et Ia protection 
cle Ia majeure partie des zones forestières productives du Canada incombent donc aux 
divers iouverneinents provinclaux, qui mettent les forêts a Ia disposition de l'industrie 
par I( liIi vel/ (I( 1)/LOX d I ng ternie on selon d'autres modalités. 
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6. Principales statistiques - exploitation forestière, industries du bois, 
industries du papier et produits connexes, 1979-83 

Etablissements Effectits Traitements 
et salaires 

Valeur des 
expeditions 

Valeur ajoutée - 
activitC 
manufacturière 

($ millers) 
Exploitation forestière 

1979 	............ 2,844 56,614 1,115,163 4,222,214 2,052,605 
1980 	............ 3,241 54,370 1,178,557 4,559,329 2,048,704 
1981 	............ 3,276 48,402 1,191,864 4,429,667 1,883,000 
1982 	............ 3,082 40,214 1,033,573 3,997,857 1,650,482 
1983 	............ 3,508 45,943 1,218,763 4,915,002 2,157.670 

Industries du bois 
1979 	............ 3,208 122,048 2,074,274 8,808,483 4,021,183 
1980 	............ 3,363 117,307 2,216,529 8,397,016 3,465,556 
1981 	............ 3,394 112,570 2,286,414 8,441,830 3,447,224 
1982 	............ 3,353 97,125 2,103,873 7,173,003 2,708,148 
1983 	............ 3,505 101,152 2,426.579 9.405,902 3,992,695 

Industries du papier 
et produits connexes 
1979 	............ 732 128,918 2,491,301 12,286,636 5.756,181 
1980 	............ 764 130,310 2,783,784 14,502,818 6,770,109 
1981 	............ 758 131,024 3,145,707 15,729,427 6.965,466 
1982 773 122.763 3,282,476 14.783,955 6,079.544 
1983 	............ 672 114.308 3,340.650 15.0 10,828 5.940,332 
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Industries forestières 

Le groupe des industries forestières comprend l'exploitation forestière, les industries 
de premiere transformation du bois et du papier, dont Ia matière premiere est surtout 
Ia fibre de bois, et Ies industries secondaires du bois et du papier, qui utilisent le bois 
duvre. Ia pâte de bois et le papier de base comme matières premieres pour produire 
une foule de produits en bois et en papier. Ces industries occupaient plus de 261.000 per. 
sonnes en 1983, soit une Iegere augmentation par rapport a 1982, mais une diminution 
comparativement aux cinq années précédentes. 
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Les expeditions des industries de I'abattage et du bois ont nettement remonté en 1983, 
en réponse a I'accroissement de Ia dernande étrangère et nationale de bois dceuvre et 
d'autres produits en bois pour Ia construction résidentielle. En 1984, les exportations de 
bois d'uvre ont totalisé plus de $4.2 milliards, et les exportations dautres produits de 
Ia premiere transformation du bois, près de $1 milliard. Les industries du papier et assimilées 
se sont encore ressenties des effets de Ia diminution de Ia demande nationale et étrangère 
en 1983: I'emploi a continue de baisser et Ia valeur des exportations a diminué pour Ia 
deuxième année consecutive. Ces industries ant commence a reprendre le dessus dans 
Ia deuxième moitié de 1983, grace a un accroissement considerable de Ia demaride étrangère. 

Le Canada est le plus grand exportateur mondial de pulpe de bois et le deuxième 
producteur, après les Etats-Unis. En 1984, les exportations de pulpe de bois ont augmenté 
de près de 30 % pour se chifirer a $3.9 milliards. Le Québec, suivi par I'Ontario et Ia 
Colombie-Britannique, sont les principaux intervenants dans I'industrie des pates et papiers 
du Canada. 

Le Canada est le plus grand producteur de papier journal au monde. En 1982, ii a produit 
près de 33 % du total mondial, et les exportations d'autres produits du papier oit atteint 
près de $1.3 milliard. Les exportations de papier journal ant augmenté de près de 20 % 
en 1984 pour se fixer a $4.8 milliards. 

Lutilisalion de lecu oxygénée pour te blonchiment par /industrie des pates ef papiers s 'accroit 
rapidement. Un vendeur dons le laborotoire de !Abit,bi.Price a Beaupré (Qué.) ,n.cute im 
échantillon du prodrut. 
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Pêches 
A titre de membre de 10 commissions internationales, le Canada cherche activement 

a susciter un appui aux principes de conservation et a Ia modification du droit international 
de Ia mer. 

Les prises de poisson au Canada affichent un lent mouvement a Ia baisse depuis le 
sommet atteint en 1979. Comme par le passé, I'industrie connalt des difficultés de corn-
mercialisation, particulièrement pour les poissons de fond de I'Atlantique, et elle a besoin 
d'être soutenue par des programmes fédéraux. 

Le nombre de pécheurs commerciaux au Canada est a Ia baisse depuis quelques années. 
En 1983. I'effectif sétablissait aux environs de 78,000, dont 67 % environ sur Ia côte de 
l'Atlantique et 25 % sur Ia cole du Pacifique; le reste pratiqualt Ia pêche fluviale. La flotte 
de péche maritime comprenait environ 39.000 bâtiments, ce qui représente également 
une diminution par rapport aux années précédentes. Outre l'aide financière qu'il fournit 
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lindustrie, Pêches et Oceans Canada joue un role essentiel dans Ia gestion globale des 
)('ches maritimes et fluviales du Canada par le moyen de programmes destinés a pro-
iuuvoir Ia comprehension, Ia gestion et lutilisation optimale des ressources aquatiques 
rejiouvelables, et a élargir le marché des produits de Ia pêche canadiens. Le ministère 
participe également a Ia négociation d'ententes de pêche avec d'autres pays. 

Les débarquements de poisson dans lensemble du Canada ont atteint un sommet de 
1.44 million de tonnes en 1981, et depuis lors Ia tendance est a Ia haisse; en 1984, le 
total a été estirné a 1.25 million de tonnes. La valeur au débarquement se chiffrait a $867 
millions, soit un recul de $20 millions par rapport a 1979. Les débarquements sur Ia cOte 
de lAtlantique en 1984 se sont élevés a 1.03 million de tonnes, contre 1.24 million de 
tonnes en 1979. La valeur au débarquement des prises de lAtlantique en 1984 s'est établie 
a $578 millions, soit une haisse de $43 millions par rapport au sommet de 1982. Les debar-
quements de morue, qui figurent pour plus de 40 % des débarquements sur Ia cOte de 
lAtlantique, ont régressé pour Ia deuxième année consecutive. Stir Ia cOte du Pacifique, 
ks prises de saumon ont lortement diminué en 1984, et elles étaient sensiblement infé-
rieures a celles de 1981; par contre, les prises de poissons de fond se sont améliorées 
ces dernières années. En 1984, les prises d'espèces de Ia cOte du Pacifique ont totalisé 
166 000 t, soit une baisse de près de 25000 t par rapport au sommet de 1983. La valeur 
au débarquement de ces prises pour les pêcheurs de Ia cÔte du Pacifique s'est établie 
a $240 millions, soit une augmentation par rapport a 1983 mais Line diminution de $90 
iii II ions c m parat i vcm ('ut 1979.  
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La valeur marchande de tous les produits de Ia pêche canadiens en 1983 a été estimée 
It $2.1 milliards, soit une augmentation denviron $305 millions (17 %)par rapport It 1979. 
La valeur des exportations canadiennes est demeurée constante, soit environ $1.6 milliard 
en 1984, ce qui a permis au Canada de conserver le premier rang parmi les exportateurs 
mondiaux de poisson. La tendance a été comparable a celle des années précédentes, c'est-
It-dire que 60 % environ des exportations canadiennes étaient destinées aux Etats-Unis. 
Les autres marches importants étaient Ia Communauté économique européenne (13 %) 
et le Japon (10 %). 
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Minéraux et énergie 
La valeur de ta production minérale au Canada a grimpé a $43.0 milliards en 1984, 

contre $26.1 milliards en 1979 et $11.7 milliards en 1974. Pétrole brut et gaz naturel 
en tête, les combustibles minéraux figuraient pour 70 % de Ia valeur totale de Ia produc-
tion. Le pétrole brut est de loin le principal produit mineral canadien; Ia valeur de sa 
production a atteint $17.9 milliards en 1984, comparativenient a $7.1 milliards en 1979. 
Les minéraux métalliques représentaient 20 % de Ia valeur de Ia production minérale 
canadienne en 1984; les minéraux non métalliques et les matériaux de construction inter-
venaient pour les 10 % restants. De Ia recherche active est effectuée dans les domaines 
de I'Cnergie et des ressources minérales par le ministère de l'Energie, des Mines et des 
Ressources. Par le recours a Ia nouvelle technologie de Ia télédétection a partir daéro-
nefs et de satellites d'une part, et aux activités traditionnelles d'exécution de relevés et 
de cartographie d'autre part, le ministère évalue l'ampleur des ressources énergétiques 
et minérales et produit des informations sur leur nature et leur distribution; ces inlorma-
tions sont essentielles a Ia gestion eflicace des ressources et a Ia protection de l'environ-
nement. Les laboratoires du ministère effectuent des recherches et des etudes visant a 
accroItre Ia sécurité, Ia propreté et I'efficacité dans I'extraction, le traitement et I'utilisation 
des ressources minérales du pays, et a assurer Ia protection de Ia sante et Ia sécurité 
dans les industries extractives. 

Minéraux 

Parmi les principaux minéraux, le mineral de fer affichait Ia plus haute valeur en 1984, 
soil $1.5 milliard; le minerai defer est extrait surtout dans 1ouest du Labrador. le nord-est 
dii Québec et le nord de l'Ontario. Le zinc et le cuivre ont été évalués respectivement 
t $1.4 milliard. La Colombie-Britannique et L'Ontario sont les principales provinces pro-
ductrices de cuivre; I'Ontario, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest 
soul les principaux producteurs de zinc. La production d'or au Canada. dont 7() % provenait 
clu Quebec il ule IOuitario, a evaluuie i $1.2 milliard on 191 es niuuuo de nickel 
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7. ProductIon minérale, par catégorie et province, 1981.84 

1981 1982 1983 1984' 

($ milliers) 
Canada 

Minéraux métalliques 8.683,794 6,874,197 7.398,944 8,510.094 
Minéraux non metalliques . 2,706,596 1,979,329 1.907,209 2,272,527 
Combustibles fossiles ....... 19,045,631 23,038,376 27,154,107 29,999,407 
Matériaux de construction 	. 1,769,152 1,729,584 1,829,053 1,906.711 

Total t  . 	................... 32,420,159 33,831,494 38.534,085 43,070,710 

Terre-Neuve ................ 1,03.0,263 646,762 807,003 993.534 
IIe'du.I'rince-Edouard 1,616 1,774 726 890 
NouvelIe-.cosse ...... 	.... 269,521 281,211 260,183 293,033 
Nouveau'Brunswick 530,965 493,033 506,021 590,368 
Québec 	.................... 2.419,946 2,064,451 2,038,956 2,043,425 
Ontario 	......... 	........... 4,159,828 3,147,568 3.681.814 4.493.725 
Manitoba 	.. 	..... 	.... 	...... 642,101 529.706 732,675 755.723 
Saskatchewan 	............ 2.292.572 2.312,503 2.842,597 3.785.185 
Alberta 	.. 	.... 	...... 	...... 17,559,491 20,913,347 24,103,412 25.963,735 
Colombie-Britannique ........ 2.830,845 2.768,954 2,902,831 3.353,720 
Yukon .................... 235.575 169120 62,987 59,574 
Territoires du Nord-Ouest 447.436 503,065 594,880 737,798 

Estimations provisoires 
Lea tolaux peuvent ne pas correspondre A Ia sornme des éléments A cause de Ia prise en compte des données 
confidentielles non puhliées su niveau du detail. ou A cause de larrondissement des chilfres. 
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du Canada, situées dans Ia region de Sudbury en Ontario et dans Ia region de Thompson 
au Manitoba, ont produit durant I'année pour $1.2 milliard de minerai. L'uranium, dune 
valeur de près de $1 million, provenait exciusivement de I'Ontario et de Ia Saskatchewan. 

La valeur de Ia production de minéraux non métalliques au Canada s'est élevée a $2.3 
milliards en 1984. Avec l'ouverture d'un certain nombre de mines en Saskatchewan entre 
1962 et 1970, et au Nouveau-Brunswick au cours des deux dernières anriées. Ia production 
de potasse s'est hissée a une valeur de $759.3 millions en 1984, comparativement a moms 
de $1 million en 1960. Environ 95 % de Ia production mondiale de potasse est utilisée 
comme engrais. La production canadienne de soufre élémentaire a grimpé a $574.2 mil-
lions en 1984; Ia majeure partie du soufre élémentaire produit au Canada provient du 
gaz naturel, de sorte que sa production est en proportion directe de Ia production de 
gaz naturel quel que soit le prix du soufre. La moitié de l'acide sulfurique, produit final 
de Ia presque totalité du soufre, est utilisée dans Ia fabrication d'engrais. En 1984, 83 % 
de Ia production canadienne d'amiante, d'une valeur de $413 millions, provenait de Ia 
province de Québec; le reste de Ia Colombie-Britannique et de Terre-Neuve. Le Canada 
produit environ 20 % des approvisionnements mondiaux d'amiante et se situe au deuxième 
rang parmi les producteurs mondiaux. La production de sel au Canada a totalisé $214.9 
millions en 1984; pIus de Ia moitié provient de l'Ontario. 

Le ciment, dont Ia production en 1984 s'est élevée a $667.1 millions, a été le matériau 
de construction le plus important produit au Canada; près de 70 % de Ia production provenait 
de I'Ontario et du Québec. La production de sable et de gravier, d'une valeur de $590.5 
millions en 1984, était concentrée en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. 

Plus de 60,000 bobines di' bandes pour ord,nuti'ur. a Calgaryy, portent di's données sur flsctwitd sasmique ella 
gdo!og'e des va.stes terrains de to Darn' Dir/ urn (i's données servent a prendre des decisions au sujet des forages 
dèxploral,on el di' dét'etoppement dun'. 

*7 . 
- 
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Lits lies de forugv de Ia flume, qut reposeflt OIT On !eul caisson en 00Cr. Sunt engfts sur un reniblw 
dv sable Irnmerge et peut en! (nner,onner hors de Ia zone ilacaatre stable mttachde a to terre ferme. 
dons to zone dv glaces Ithres dont les mouventents son! impi*assbles. 

La MOl I KPAQ dv to Gulf, extension du concept de flie a caisson. esi le premier amenagement 
a caisson unique de grande profondeur mis ou point et construit pour des opetrations de forage 
soy Iv fond durant toute Iannée dans les eaux de IA rctique. 

Combustb1es fossiles: petrole, gaz naturel et charhon 

Par bonheur, le Canada est dote de reserves importantes de Ia plupart des formes d'énergie, 
bien que les reserves prouvées d'hydrocarbures ne représentent a I'heure actuelle que quelques 
années de production de pétrole et de gaz. Cest pourquoi Fadministration fédérale, en 
collaboration avec les provinces, a lance un certain nombre de programmes pour La con-
servation de lénergie et le développement de sources énergétiques non classiques La majorité 
des efforts ont porte d'une part sur I'utilisation plus rationnelle des combustibles fossiles, 
et d'autre part sur Ia conversion du pétrole vers des sources canadiennes relativement plus 
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8. Production de certains minéraux, par genre, 1981-84 

Minéraux 	 Unite 	1981 	 1982 	 1983 	 1984 

(millers) 
MCtalliques 

Argent ....... 	............ kg 1129 1 314 I 197 1171 
Bismuth .................. kg 168 189 253 220 
Cadmium 	................ kg 834 886 1193 1 602 
Cobalt 	.......... ......... kg 2080 1 274 1410 2325 
Columbium (Cb205 	....... kg 2 741 3086 I 745 2 500 
çuivre 	................... kg 691 328 612 455 653 040 712 374 
Etain 	.................... kg 239 135 140 217 
Minerai de ler 	............ 1 49551 33198 32959 41065 
Molybdène 	............... kg 12850 13961 10194 10865 
Nickel 	................... kg 160247 88581 125022 174 195 
Or 	...................... kg 52 65 74 81 
Platinides 	................ kg 12 7 7 II 
P10mb 	...... 	............. kg 268556 272 187 271 961 259402 
Sélénium 	................. kg 255 222 266 354 
Tungstene (W0 3 ) .......... kg 2 515 3030 1126 4 328 
Uranium (UOs) 	........... kg 7 507 7 643 6 823 9 693 
Zinc 	..................... kg 911178 965 607 987 713 I 022 054 

Non metalliques 
Amiante 	................. 1 1122 834 858 836 
Gypse 	................... 1 7 025 5987 7 507 8 725 
Potasse (1(20) 	............. 1 6 549 5 309 6294 6972 
Quartz 	................... 1 1 765 1 784 2 303 2 624 
Sel 	...................... 1 7240 7940 8602 10294 
Soufre, g&z de fonderie 1 783 627 678 848 
Soufre élémenlaire 	........ 1 8018 6945 6631 7700 
Stéatite, talc, pyrophyllite ... 1 83 71 97 126 
Sulfate de sodium 	......... 1 535 547 454 387 
Syénite néphélinique ....... 1 588 550 52:1 485 
Tourbe 	.................. 1 462 487 529 499 

Combustibles 
Gaz 	naturel ............... m3  73 824 000 75977 000 72 229 000 73 656 000 
Houille 	... 	............... I 40088 42 811 44 787 56800 
Pétrole brut 	.............. & 74 553 73 790 78 751 82 989 
Sous-produits du gaz naturel in-' 18883 18466 18 013 19397 

Matériaux de construction 
Chaux 	................... 1 2 555 2 197 2232 2280 
Ciment 	................. 1 10145 8426 7871 8619 
Pierre 	................. 1 85091 59 181 67555 71 047 
Sable et gravier 260 134 216274 233 408 220 649 
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alxinlaiit&'s. sort ut Ii'iectricité et Ic gaz naturel. Dans La recherche de nouveaux appro-
visienneiiieiits eii&rgctiques, on peut mentionner entre autres l'accent mis sur le développe-
went des sables pétrolifères et des ressources au large des côtes de même que Ia recherche 
dans des domaines tels que l'amélioration des huiles lourdes, Ia combustion du charbon 
par lit iluidisé, ella gazéification et iiquélaction du charbon. 

En 1984, Lindustrie pétrolière a extrait des produits d'hydrocarbures pour tine valeur 
ci environ $30 niilliards, et lAlberta ligurait pour 90 % de Ia valeur du pétrole brut, du 
gaz naturel et des sous-produits du gaz naturel. Outre les reserves classiques, le Canada 
possède des quantités considérables de sables bitumineux. Selon une estimation, a totalité 
des reserves récupérables de pétrole brut synthétique a partir de lensemble des dépôts 
lutumineux de l'Alberta s'élève a 50 milliards de metres cubes. dont 5 milliards environ 
sent considerecs ,ernrne étant recuperahles par des méthodes analogues a celles qui sent 
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actuellement en usage aux deux usines en exploitation près de Fort McMurray. Ii faudra 
d'autres techniques pour récupérer le reste. 

Pour découvrir et développer de nouvelles reserves classiques, étant donné que Ia 
production épuise graduellement les approvisionnements actuels, des investissements 
dune valeur de $7.5 milliards ont été effectués en 1984. Un autre montant de $0.5 milliard 
a été consacré aux reserves non classiques. Sur les $5.4 milliards affectés aux explorations 
en 1984, 44 % ont été dépensés dans les zones excentriques du Nord canadien et pour 
Ia recherche au large des côtes. II faut aouter a cela $2.8 milliards pour le développement, 
$2.8 milliards pour les operations et $6.7 milliards pour les redevances dans les industries 
pétrolière et gazière. 

Les ventes canadiennes de produits pétroliers raffinés ont totalisé 78 323 214 m 3  
(metres cubes) en 1984, dont 32 914 816 m 3  dessence a moteur, 23 575 721 m 3  de distillats 
moyens, 7 226 840 m 3  de rnazout lourd et 14 605 837 m 3  dautres produits. 

La production de charbon au Canada a grimpé de 33.2 millions de tonnes en 1979 
a 57.4 millions de tonnes en 1984, et sa valeur a plus que double, atteignant $1.8 milliard 
contre $860 millions. Les exportations a destination de 22 pays se sont élevées a 
25 138 069 t. Les principaux clients étaient le Japon (66 %), Ia Corée du Sud (14 %) et 
le Brésil (4 %). 

Electricité 

La puissance de production totale du Canada est passée dun niveau modeste de 133 MW 
(megawatts) en 1900 a environ 95224 MW en 1984. Les installations ont produit 
425 250 GWh (gigawatts-heures) d'énergie électrique en 1984, dont 67 % provenaient 
des usines hydroélectriques. La quantité d'énergie exportée aux Etats-Unis a dépassé Ia 
quantité importée de 39 093 GWh, portant a 386 157 GWh le volume total dont disposaient 
les utilisateurs canadiens. 

9. Production d'électricité, par province, 1984 

Province ou territoire Genre de production 

Hydraulique 	Thermique 
classique 

Thermique 
nucléaire 

Autre Total 

(gigawatts-heures) 
Terre-Neuve .............. 44522.3 783.2 - -2.4 45303.2 
Ile-du-Prince-Edouard - 1.4 - 0.6 2.0 
Nouvelle-Ecosse ........... 1 031.0 6 191.0 - 0.2 7 222.2 
Nouveau-Brunswick ........ 3093.1 4 131.2 5011.4 - 12 235.7 
Québec 	.................. 118503.2 -46.8 3422.1 188.3 122 066.8 
Ontario 	.................. 40 835.9 38080.3 40832.4 844.4 120 593.0 
Manitoba ................. 21 226.1 200.2 - 53.0 21 479.4 
Saskatchewan ............. 1 704.6 9774.7 - 46.5 11 525.8 
Alberta 	.................. 1 427.1 28060.0 - 1 571.7 31 058.9 
Colombie-Britannique 50243.7 1942.5 - 186.8 52 373.0 
Yukon 	................... 232.7 - - 22.8 255.4 
Territoires du Nord-Ouest ... 317.9 - - 174.8 492.7 

Total 	.................... 283 137.7 89 117.7 49265.9 3086.8 424 608.1 

- Néant ou zero 



Bien que lénergie hydraulique ait été de tout temps Ia principale source d'électricité 
au Canada, et le demeure, les sources thermiques voient leur importance s'accroItre, 
et on prévoit que cette tendance persistera. Le choix entre l'implantation dune usine 
hydroélectrique et Ia construction d'une centrale thermique doit s'appuyer sur un certain 
nombre de considerations complexes, dont les plus importantes sont d'ordre économique. 
La construction dune centrale hydroélectrique exige de gros investissements, mais en 
revanche les frais d'entretien et d'exploitation sont iie beaucoup inférieurs a ceux dune 
centrale thermique. La longue durée de vie d'une centrale hydroélectrique ainsi que sa 
fiabilité et sa souplesse face a différents appels de puissance militent également en sa 
taveur, sans compter que 1eau est une ressource renouvelable. La centrale thermique, 
par contre, peut être construite près de Ia region cliente, ce qui réduit les frais de transport 
de I'électricité; les problèmes de pollution qu'engendre cependant ce type de centrale 
constituent un facteur indésirable. 

La tendance marquee vers l'implantation de centrales thermiques qui s'est dessinée 
dans les années 1950 provient dans une certaine mesure du fait que dans biens des regions 
du Canada, et pour des raisons déconomie, Ia plupart des emplacements hydroélectriques 
assez rapprochés des centres de distribution étant déjà aménagés, les promoteurs ont 
dii trouver d'autres sources d'énergie électrique. Bien que les progrès récents des tech-
niques de transport a très haute tension aient encourage Ia construction dusines hydro-
électriques a des endroits considérés auparavant comme trop éloignés, I'avenir appartient 
probablement aux centrales thermiques. 

Dénormes ressources hydrauliques sont exploitées dans toutes les provinces sauf dans 
I'lle-du-Prince-Edouard, oii ii nexiste pas de grands cours d'eau. C'est au Québec, Ia pro-
vince Ia plus riche en ressources hydrauliques (plus de 40 % du total pour le Canada), 
que Ia puissance est le plus largement exploitée. Les plans d'aménagement dun certain 
nombre de rivières qul se déversent dans Ia baie James sont en vole de devenir réalité. 
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L'Ile-du-Prince-Edouard, Ia Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, Ia 
Saskatchewan, I'Alberta et les Territoires du Nord.Ouest comptent sur les usines thermi-
ques pour Ia grande majorité de leurs besoins énergétiques. L'abondance des ressources 
hydrauliques que possède le Québec a jusquici limité le recours a Ia production thermique 
a des usages locaux dans cette province. Le Manitoba et Ia Colombie-Britannique disposent 
toutes deux dune puissance thermique appreciable, mais I'accent est encore mis stir Ia 
production hydroélectrique. 

La production commerciale d'énergie électrique dans !es centrales thermiques utilisant 
Ia chaleur produite par les réacteurs nucléaires constitue l'un des principaux apports du 
Canada a Ia technologie des ressources énergétiques. L'expérience s'est concentrée sur 
le réacteur CANDU, qui est alimenté a I'uranium naturel et ralenti a !'eau lourde; lutilisa-
tion de I'eau !ourde comme modérateur assure un rendement énergétique élevé et facilite 
Ic contrOle du combustible consommé. Le premier réacteur experimental, dune puissance 
de 20 MW, a été mis en service en 1962 a Rolphton (Ont.). Depuis lors, on a entrepris 
laménagement de six grandes installations nuc!éaires. Des centrales nucléaires sont situées 
a Pointe Lepreau (N-B.). Gentilly (Qué.) et Pickering et Bruce (Ont.). Une autre usine 
est en construction a Dar!ington en Ontario. 

1 runsnu(tcur. cc !k'auniont (Qué), cur Ic' fk'ruc' .',ui,,l-Iccc,r, ccl 
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Industries manufacturlères 
Les industries manufacturières forment le principal secteur de Ia production de biens 

au Canada. Vu I importance de leur contribution a Ia croissance de Ia productivité natio-
nale, leur forte demande de biens déquipement et leur apport aux exportations, elles 
jouent un role consid6rable dans Féconomie. 

Daprès les données dune enquéte mensuelle sur lactivité manufacturière, les fabricants 
canadiens ont expédié pour $226 milliards de leurs propres produits en 1984, soit une 
augmentation de 34.3 % par rapport a 1980. (Par comparaison, lindice moyen anriuel 
des prix de vente dans les industries manufacturières a progressé de 25.8 % durant Ia 
méme période, et I'indice rnoyen annuel de Ia production industrielle a marqué un gain 
de 3.6 %.) 
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II n'existe pas de mesure exacte des exportations au niveau des manufactures, mais si 
on admet que les demi-produits et les produ its finals constituent un equivalent approximatif 
des produits manufactures, en 1984 les produits traités par les fabricants canadiens repré-
sentaient environ sept dollars sur $10 d'exportation& Les exportations canadiennes de demi-
produits, abstraction faite de l'électricité, se sont élevées a $34.2 milliards, soit environ 
12 fois plus qu'en 1961. Par ailleurs, les exportations de produits finals, qui correspondent 
en gros aux biens ayant subi un haut degré de transformation, même s'ils comprennent 
certains produits non manufactures, ont été évaluées a $46.8 milliards, Soit environ 66 fois 
plus qu'en 1961. Cet écart témoigne de Ia croissance des secteurs manufacturiers qui 
produisent des biens d'un plus haut degre de transformation. 

Chorgement d'ommoniac destine a seruir d'engrais dons des comions-citernes a une usine dengrais chimiques 
de Curselund (A lb.). 
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La majeure panic de lactivité inanufactunière au Canada est hauternent mëcanisée, 
de sorte que les manulactures constituent un important débouché pour les biens déquipe-
ment. Cette situation tient notamment au fait que de nombreux types d'industries de 
transformation des ressources naturelles ne peuvent être que des industries de capital, 
c'est-à-dire qu'elles utilisent beaucoup plus de machines, de matériels et de bâtiments 
que de main-d'uvre. Les industries produisant des biens d'un haut degré de fabrication, 
cornme les machines et les automobiles, voient leur importance croltre sans cesse. Par 
ailleurs, vu qu'un niveau de vie élevé commande des salaires élevés, les entreprises cher-
chent a employer le moms de main-d'uvre possible, Ce qui donne souvent lieu a un 
accroissement de Ia mécanisation. 

D'après les résultats d'une enquête sur les intentions d'investissement, on prévoyait 
qu'en 1985 les industries manuIacturières interviendraient pour 29 % des investissements 
des entreprises et des administrations publiques dans les machines et matriels neufs. 
II va sans dire que ces dépenses représentent non seulement un accroissement de Ia capa-
cite de production mais aussi une intensification du capital, c'est-à-dire une augmentation 
de l'équipement par salarié ou par unite de produit. 
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La croissance du capital comme facteur de production explique sans doute au premier 
chef Ia hausse de Ia productivité de chaque salarié dans les industries manufacturières. 
Entre 1961 et 1984, on a observe dans ce secteur un taux moyen d'accroissement du 
volume de Ia production de 3.3 % par heure-personne travaillée. Par contre, durant Ia 
période de 1979 a 1984, qul a connu deux recessions, letaux moyen n'a été que de 1.5 %. 

La principale industrie manufacturière au Canada en 1984, si l'on considère Ia valeur 
des expeditions de ses propres produits, a été le raflinage du pétrole. Evaluées a $22.7 
milliards, les expeditions de cette industrie nont progressé que de $750 millions (3.4 %) 
par rapport a 1983, les prix ayant augmenté de 4.4 % durant I'année. II s'est produit dans 
cette industrie une décélération marquee des prix au coors des dernières années. 

Au deuxième rang en 1984 venait I'industrie de l'automobile dont Ia valeur des expeditions, 
établie a $22.5 milliards, représentait une augmentation de $6 milliards sur l'année précédente 
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Le produit intérieur reel de l'industrie a progressé de 23.5 % en 1984, soit une augmenta-
tion de 49.6 % par rapport au niveau de 1982 réduit a cause de Ia recession. Les prix n'ont 
augmenté que de 3.3 % par rapport a 1983, en raison de Ia baisse du taux général d'intla-
tion, des hausses de cotIt mains élevées et des pressions exercées par Ia concurrence. Les 
usines de pates et papiers occupaient le troisième rang avec des expeditions de $12.5 mit-
liards, soit une augmentation d'environ $2 milliards par rapport a 1983. Le produit intérieur 
reel de cette industrie a monte de 3.9 % par rapport a 1983, tandis que les prix ont grimpé 
de 13 % durant Ia même période, en raison surtout de Ia hausse de Ia valeur du dollar arnéricain. 

Douze autres industries manufacturières ont réalisé en 1984 des expeditions d'une valeur 
supérieure a $3 milliards; ce sont, par ordre décroissant: pièces et accessoires de véhicules 
automobiles, $10.2 milliards; viande et produits de Ia viande, $8.1 milliards; sidérurgie, 
$7.7 milliards; scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux, $6.5 milliards; produits 
laitiers, $6.2 mitliards; produits chimiques industriels, $6.2 milliards; machines et matériels 

10. Industries manufacturières, certaines années, 1920 a 1984 

Année Etablis- 
sements 

Effectits Traitements 
et salaires 

Valeur 
ajoutee par 
l'activité 
manu- 
facturière 

Valeur des 
expeditions 
de produits 
de propre 
fabrication' 

($ milliers) 
1920 	..... 	..... 22,532 598.893 717,494 1,623,273 3,706,545 
1929 	.......... 22,216 666.531 777,291 1,755,387 3.883,446 
1933 	.......... 23,780 468,858 436,248 919,671 1,954,076 
3939 	.......... 24,805 658,114 737.811 1,531,052 3.474,784 
1944 	.......... 28,483 3,222,882 2,029,621 4.035,776 9.073,893 
1949 	.......... 35,792 1.171,207 2,591,891 5,330.566 12,479,593 
1954 	.......... 38,028 1,267,966 3,896,688 7,902,124 17,554,528 
1959 	.......... 32,075 1.287,809 5,030,328 10,154.277 22,830,827 
1964 33,630 1,491,257 7,080.939 13,535,993 30.856,099 
1969 	.......... 32,669 1,675,332 10,848.341 20,133,593 45.930,438 
1974 	. 	 ........ 31,535 1.785,977 17,556.982 35,084,752 82.455,109 
1975 	.......... 30,100 1,741,159 39,156.679 36.105.457 88.427.031 
1976 	.......... 29,053 1,743,047 23,799,733 39,923,910 98.280.777 
1977 	.......... 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 1.856,196 30,123.709 60,623.174 152,133,081 
1980 	.......... 35,495 1.850,436 33,133.061 65,851.774 168,058,662 
1981 35,780 1.853,968 37,106.395 73,873.772 190,852,815 
1982' 	.......... 34,121 1,702,303 37,624,733 68,988.361 187,710.349 
1983 4 	.......... 35,286 1,670,881 39,593.678 76,935.998 203.255,931 
1984 .. 1.669,700 43,954.000' .. 225.970,458 

Avant 1952, lea données représentent Ia valeur brute de Ia production. 
2 Accroissement du nombre des établissements altribuable a une meilleure couverture. 

Diminution du nombre des établissements attribuable a 'introduction de Ia CTI de 1980; certains établisse- 
ments classes auparavant dans le secteur manufacturier sont maintenant classes dans le secteur des 
services. 
Chiffres provisoires. 
D'après les enquetes rnensuelles sur I'emploi et les gains. 

6 D'après les enquètes mensuelles sur lea expeditions des manufactures. 
chit fres non connus. 



divers, $5.1 milliards; emboutissage, matriçage et revêtement des métaux, $4.0 milliards; 
impression comnierciale, $3.8 milhiards; produits ahimentaires divers, $3.5 mihhiards; maté- 
net de communication, $3.4 mihhiards; et produits en matière plastique, $3.4 mihhiards. 

Les quatre principales entrepnises ou principaux groupes d'entreprises a direction commune 
comptaient 256 étabhissements manufactuners en 1982 et iiguraient pour 9.4 % de l'ensemble 
des expeditions des fabnicants, 9.3 % de ha valeur ajoutée par lactivité manufacturière 
et 7.0 % des elfectifs. Les 16 principales entreprises intervenaient pour environ 26.1 % 
des expeditions de produits manufactures. (Ces chiIfres ne paraissent pas tous les ans, con-
trairemerit a ceux sur Ia taihle des étabhissements.) En 1982, I'étabhissement manufacturier 
moyen a expédié des produits de propre fabrication pour une valeur de $5.2 millions, et 
if employait environ 48 personnes Ces moyennes sont toutefois affectées par he grand nombre 
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de petits établissements exploités par des entrepreneurs locaux ou régionaux du secteur 
manutacturier dans tout Ic Canada. En fait, 48.5 % de Ia main-d'uvre totale des industries 
manufacturières se trouvait dans des établissements de 200 personnes ou plus, et, en 1982, 
138 établissements manulacturiers comptalent plus de 1.000 personnes a leur service. 

La proximité des Etats-Unis, I'intérêt manifesté par les entreprises étrangères pour les 
demi-produits destinés a leurs industries et les possibilités de profit offertes par le marché 
canadien depuis nombre d'années ont amené les sociétés étrangères a investir des sommes 
considérables dans le secteur manufacturier au Canada. Une analyse spéciale laite dans 
le cadre du recensement des manufactures a cependant révélé qu'en 1981, les entreprises 
sous contrôle canadien employalent néanmoins 62 % des travailleurs de l'industrie manu-
facturière; Ia proportion de Ia valeur ajoutée totale était un peu moindre, soit 55 9 1o, 
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Construction et habitation 

Construction 
La construction a énormément soutfert de Ia recession économique de 1981-82. Le 

volume de Ia construction neuve a diminué de 9 % en 1982 eta continue de baisser dans 
les deux années qui ont suivi de sorte que, en 1984, ii était de 15 % inférieur au volume 
de 1981. La construction sous forme de reparation na pas été aussi fortement touchée: 
le volume a baissé legerement en 1981 et 1982, mais ii a augmenté en 1983 et 1984. 
Dans l'ensemble, le volume de Ia construction en 1984 a été de 12 % inférleur a celul 
de 1981. Selon les intentions de dépense dans Ia construction pour 1985. cette année 
pourrait être Ia premiere a afficher une hausse du volume de Ia construction depuis 1981. 

Le moment et l'ampleur de Ia baisse dans Ia construction ont vane énormément dans 
les multiples secleurs. Les ouvrages de genie, qui exigent beaucoup de planification a 
long terme, ont été Ie dernier secteur a enregistrer un recul, et on prévoyait que Ia valeur 
en 1985 serait Iégèrement inférieure ati niveau anténieur a Ia recession. Certains types 
douvrages tels que les usines hydrauliques. Ies réseaux d'égout et Ia plupart des infra-
structures des transports de surface n'ont presque pas ete touches par Ia recession, Landis 
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que d'autres types d'aménagements, en particulier les installations pétrolières et gazières 
et les centrales électriques, ont enregistré des reculs importants. Grace a Ia reaction a 
retardement caractéristique des ouvrages de genie face a Ia conjoncture économique, 
Ia valeur de Ia construction dans ce secteur a augmenté forternent en 1980 (19 %) et 
en 1981 (16 %), mais plus modérément en 1982 (7 %). En 1983 elle alfichait une baisse 
(-7 %), de même qu'en 1984 (-2 %), mais des signes de reprise sont apparus en 1985. La 
totalité de Ia haisse dans Ia valeur de Ia construction d'ouvrages de genie sest produite 
dans Ia construction neuve. 

La valeur de Ia construction de bãtiments non résidentiels avait également enregistré 
une forte croissance (20 % ou plus) chacune des trois années antérieures a 1982, mais 
Ia valeur de Ia construction neuve a baissé légèrement en 1982. et Ia valeur de lensemble 
de Ia construction a augmenté de moms de I %. Aprés des diminutions considérables 
en 1983, les deux ont augmenté en 1984, puis de nouveau en 1985, et on prévoyait que 
Ia valeur de I'ensemble de Ia construction pour 1985 dépasserait te niveau de 1982. 

Le secteur le plus durement frappé par Ia recession a été celui du bâtiment industriel. 
Sa valeur a chute de 32 % entre 1981 et 1983, et le niveau prévu pour 1985 était considé-
rablement inférleur a celul de 1981. Par comparaison. Ia baisse dans le bâtiment commercial 
a été moms prononcée (-8 %), et elle s'est limitée a 1983; on prévoyalt que Ia valeur dans 
ce secteur atteindrait un nouveau sommet en 1985. La valeur de Ia construction d'établis-
sements a caractère social a diminué légèrement en 1983 et en 1984, surtout du côté 
de Ia reparation, et on prévoyait une augmentation en 1985. La valeur de Ia construction 
d'autres types de bâtiments a régressé de près de 8 % en 1983, mais elle s'est complètement 
rétablie en 1984; une certaine faiblesse persiste dans le bãtiment agricole. 
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Habitation 
Le debut des années 1980 a été caractérisé par de fortes fluctuations dans Ia valeur 

de Ia construction résidentielle neuve. Celle-ci a augmenté de 19% en 1981, a diminué 
de 23 % en 1982, et remonté Ia pente presque complètement en 1983, pour retornber 
Iégerement en 1984. Tous les genres de logements ont été affectés et, dans presque tous 
les cas, on prévoyait que Ia valeur de Ia construction neuve en 1985 serait quelque peu 
inférieure a celle de 1981 ou 1983. La valeur de La construction sous forme de reparation 
a augmenté régulièrement pendant toute Ia période. 

Si Ia valeur de La construction résidentielle a presque double entre 1975 et 1985, son 
volume par contre a considérablement dirninué durant Ia décennie. D'après les données 
fournies par Ia Société canadienne dhypotheques et de logement (scHL), près de35.00() 
logements ont été mis en chantier en 1984, soit moms de Ia moitié du nombre enregistré 
en 1976 et le deuxième total le plus faible au cours des 10 dernières années. Les mises 
en chantier de logements individuels, qui représentaient un peu plus de Ia moitié de tou-
tes les mises en chantier de 1975 a 1984, ont baissé de 134,300 en 1976 a 54,500 en 
1982, ont remonté a 102,400 en 1983, pour retomber a 83,700 en 1984. Les mises en 
chantier d'immeubles d'appartements, qui figuraient pour près du tiers des mises en chan-
tier durant les 10 années observées, ont baissé de 92,300 unites en 1977 a 48,300 en 
1980, ont remonté a 61,600 en 1981, et sont retombées a 37,300 en 1984. Les mises 
en chantier d'autres genres de logements ont également atteint un sommet en 1977, soit 
45,000, puis elles ont régressé chaque année par Ia suite sauf en 1981; en 1984 elles s'éta-
hlissaient a 13,900. Seuls les permis de conversion ont affiché une croissance durant Ia 
décennie, leur valeur ayant triple entre 1975 et 1984. 

Près de 50 % des 407,000 prêts pour Ia construction résidentielle approuvés au Canada 
entre 1980 et 1985 ont été garantis par La SCHE.. Au cours des quatre dernières décennies, 
Ia SCHL a contribué a La creation du tiers environ des 8 millions de logements construits 
au Canada. A Ia fin de 1984, les hypothèques en cours assures par Ia SCHL s'élevaient 
a $38 milliards. La SCHI. participe également a des programmes visant a pronlouvoir 
Ioffre de lternents de quaIit dans taut le Canada. 
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Relations économiques extérieures 

Commerce de biens et services 
Le solde du compte courant du Canada sest amélioré de façon spectaculaire au cours 

des cinq dernières années en raison surtout des augrnentations remarquables de l'excédent 
du pays au titre du commerce de marchandises, particulièrement en 1981 et 1982. Inverse-
ment, les operations au Litre des services ont engendré de plus gros deficits chaque année 
depuis 1968, mais laccroissement de ces deficits au cours des cinq dernières années na 
pas été aussi prononcé que Ia hausse de l'excédent au commerce des marchandises. Le 
solde des translerts unilatéraux (diverses operations financières autres que les investisse-
ments) a été positil pour le Canada ces 20 dernières années, grace surtout aux recettes 
nettes provenant des successions et des capitaux des immigrants; ii a aide a réduire le 
niveau des deficits au compte courant dans les années 1970 et au debut des années 1980, 
et ii a ajouté a l'excédent depuis 1982. Les Etats-Unis contribuent pour une grande part 
a l'excédent du Canada dans le commerce des marchandises; ce pays est également le 
principal bénéficiaire du deficit du Canada dans les operations au titre des services. 

Commerce de marchandises 
Lexcédent du commerce de marchandises, c'est-à-dire le surplus des exportations de 

marchandises sur les importations, a atteint un niveau record de $20.7 milliards en 1984, 
selon Ia balance des paiements. Ce chiffre représente une augmentation de près de 17 % 
par rapport a un niveau légèrement infériQur a $18 milliards en 1982 et 1983, et 2.5 
lois Ia moyenne de $8 milliards enregistrée en 1980 et 1981. La recession de 1981-82 
est largement intervenue dans Ia hausse de $10.5 milliards de l'excédent au titre du com-
merce de marchandises du Canada en 1982; le volume des exportations est demeuré 
a peu près inchangé (1 %) entre 1981 et 1982, mais le volume des importations a chute 

Des volumes records de charbon et de polasse ont été acheni/nés par les terminus de Thunder Ray (Oni.) en 1984. 
Un système de manulentlon des marchandises en vrac sèches, installé durant lannée, a permis de transporter 
la potasse c/c facon efficiente et efficace. 
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de 15 %. La recession a également abaissé les hausses de prix a Ia lois pour les importations 
et les exportations: en 1984 I'indice des prix pour les importations a diminué de 4 %, 
comparativement a une augmentation de 17 % en 1980; Findice des prix pour les exporta-
tions est tombé de 16% en 1980 a -1 % en 1984. Le volume des importations et des 
exportations sest accru durant Ia reprise économique: le volume des importations a aug 
mente de 14 % en 1983 et de 19 % en 1984, et celui des exportations a progressé dr 
9% en 1983 et de 22 % en 1984. 

Exportatlons 
Les Etats-Unis sont le principal client étranger du Canada; en 1984, ils ont absorbé 

75.6 % des exportations canadiennes, soit une valeur de $82,796 millions. Parmi les autres 
destinataires importants figuraient le Japon (5 %), le Royaume-Uni (2 %), I'URSS (2 %), 
suivis de Ia RCpublique populaire de Chine, de Ia République fédérale dAllemagne et 
des Pays-Has avec I % chacun. En 1984, le blé constituait 90 % des exportations cana-
diennes a I'URSS, et près de 50 % de celles destinées a Ia République populaire de Chine 
Le Brésil, Ia Corée du Sud. Ia France, Ia Belgique - Luxembourg, I'Australie et l'Italie 
étaient également des destinataires importants; le Brésil et Ia Corée du Sud sont devenus 
de plus gros clients ces dernières années, tandis que les autres pays ont affiché une diminu-
tion des exportations qui leur étaient destinées. Ces 13 destinations importantes figuraient 
pour près de 92 % des exportations canadiennes en 1984. 
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1. F.xportations canadiennes', par destinations principales, 
1981.84 2  

Pays 	 1981 	 1982 	 1983 	 1984 

- ($ millions) 
Etats-Unis 	........................ 53,900 55,847 64,206 82,796 
Japon 	............................ 4,498 4,568 4,722 5,629 
Royaume.lJni ...................... 3.306 2,670 2,445 2,443 
URSS 	... 	......................... 1,866 2,069 1,761 2,122 
Republique populaire de Chine 1,018 1.228 1,607 1,272 
Republique fédérale d'Allemagne3  .. 1,287 1.234 1,150 1,221 
l'ays-Bas .......................... 1,196 1,044 957 1.063 
Brésil 	............................ 678 537 596 775 
Corée du Sud 	..................... 449 484 555 713 
France' 	.......................... 981 707 626 701 
Belgique - Luxembourg3  ............ 830 773 700 677 
Australie 	......................... 777 649 438 617 
lialie 	............................ 916 695 549 578 

Total 	partiel 	...................... 71,702 72,503 80,313 100,607 

Total des exportations canadiennes ... 81,337 81.825 88.155 109,543 

D'après Is douane. 
2  Les pays soft classes selon les valeurs de 1984. 
'En raison des transits via les Pays-Baa ella Belgique - Luxembourg, Ic volume des marchandises a destination 
ou en provenance de ces pays tend a être surestimé, landis que le volume des marchandises a destination ou 
en provenance de l'Allemagne. de Ia France et de quelques autres pays d'Europe est peut-étre sous-estimé. 

2. Exportations', par marchandises, 1981.84 

Marchandise 1981 1982 1983 1984 

(S millions) 
Blé 	................................ 3,728 4,289 4,648 4,710 
Animaux at autres produits comestibles 5.714 5,933 5,761 6.108 
Minerals ci concentrés métalliques 4.086 3,192 2,896 3.670 
Pétrole 	brut 	........................ 2,505 2,729 3,457 4,390 
Gaz 	naturel ......................... 4,370 4,755 3,847 3,886 
Autres matières brutes ............... 4,250 4,108 4,073 5.404 
Bois 	d'uvre 	....................... 2,989 2,913 3,965 4.254 
Pâte 	de 	bois 	........................ 3,819 3,221 3.049 3,908 
Papier journal 	...................... 4,326 4,086 3.956 4,784 
Demi-produits en metal 	.............. 8,352 7,373 7,707 9,448 
Autres demi-produits ................. 11,054 10,272 11.296 13.597 
Véhicules automobiles et pièces 

(chifire 	partiel) 	.................... 13,185 16,518 21,227 29.404 
Autres machines et matériels .......... 9,969 9,953 9.718 12.403 
Autres exportatioris canadiennes ....... 2,990 2.483 2.556 3,578 

Total 	partiel 	........................ 81,337 81,825 88.155 109,543 

Réexportations ...................... 2,474 2,705 2.458 2.952 

Total des exportations 	............... 83,811 84,530 90.613 112,495 

D'après Ia douane 
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La valeur des exportations de produits automobiles a accuse une autre augmentation 
considerable (42 %) en 1984; leur part des exportations canadiennes a grimpé de 17 % 
en 1981 a 28 % en 1984. Les exportations de produits forestiers importants - bois de 
construction, pâte de bois et papier journal - figuraient pour 12 % des exportations 
canadiennes en 1984, contre 14 % en 1981. La valeur des exportations de pétrole brut 
s'est accrue de 27 % pour Ia deuxième année consecutive, en raison surtout de Ia hausse 
du volume exporté. Les exportations de gaz naturel ont diminué de 18 % par rapport 
a 1982, a cause de labaissement des prix et de Ia faiblesse de Ia demande aux Etats-Unis. 
Les exportations de métaux, sous forme de minerais et de demi-produits, ont représenté 
12 % des exportations canadiennes au cours des deux dernières années, soit une dimi-
nution par rapport a 15 % en 1981. La valeur des exportations de machines et matériels, 

Cargo prenant on chargement de grain destine a lexportation au terminus do pool de blé a Vancouver. 



- 

qui comprennent les machines industrielles, les aéronefs et le materiel de télécommuni-
cation, a accuse une forte hausse (28 %) en 1984, après deux reculs; leur part dans 
lensemble des exportations canadiennes s'est établie a ii % en 1984, contre 12 % en 
1981 et 1982. 

En 1946, le Parlement du Canada créait Ia Corporation commerciale canadienne (ccc), 
société de Ia Couronne dont le mandat est d'encourager I'expansion du commerce entre 
le Canada et les autres pays. Depuis lors, Ia Corporation a aide plus de 500 entreprises 
canadiennes a exporter pour près de $13 milliards en biens et services A plus de 90 pays 
étrangers. En 1984. Ia ccc a négocié des contrats de gouvernement a gouvernement pour 
des ventes a l'exportation dune valeur totale de près de $800 millions. Depuis 1978, 
elle aide egalement des entreprises et consortiums canadiens a découvrir des possibilités 
dinvestissement a létranger. 
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3. Importations', par pays principaux, 1981.842 

Pays3 	 1981 	 1982 	 1983 	 1984 

(S millions) 
Etats-Unis 	.......... 	........... 54,538 47,866 54,077 68,540 
Japon 	............. 	........... 4,057 3,527 4.413 5,711 
Royaume-Uni 	.................. 2.386 1,904 1,810 2,319 
Republique lédérale d'Allemagne 1,610 1,384 1,575 2,174 
Mexique 	...................... 1,049 998 1,089 1,438 
Taiwan 	....................... 729 661 925 1.224 
France ........................ 879 877 841 1.219 
Venezuela ..................... 2,385 1,805 1,004 1,207 
Corée du Sud .................. 608 586 791 1,152 
Italie 	......................... 703 725 798 1.116 
Hong Kong .................... 675 669 820 966 
Brésil 	......................... 431 482 500 670 
Suede 	........................ 445 366 416 582 
Pays-Baa 	...................... 296 267 350 545 

Total 	partiel 	................... 70,791 62,117 69,409 88,863 

Total des importations 	.......... 79,482 67,856 75,608 95,842 

D'apres Ia douane. 
Les pays sont classes selon les valeurs de 1984. 
Cette liste de pays repose sur Ic volume des echanges elle ne reflète aucunement lea vues du Canada concer-
nani lea questions internationales de reconnaissance, de souverainetC ou d'autorité. 

Importations 

La part des importations totales en provenance des Etats-Unis a augmenté de 68.6 % 
en 19816 71.5 % en 1983 et 1984. Les produits automobiles constituent un élément important 
de ces importations, leur part ayant grimpé de 27 % en 1981 a 35 % en 1984. Viennent 
ensuite le Japon, dont Ia part des exportations totales était de 6 %, suivi du Royaume-Uni 
et de Ia République fédérale d'Allemagne, dont les parts respectives étaient légèrement 
supérieures a 2 %. Le Mexique, Taiwan, Ia France, Ie Venezuela, Ia Corée du Sud, l'Italie 
et Hong Kong ont tous affiché des parts a I'importation se situant entre I et 1.5 %. Le Mexique 
et le Venezuela ont fourni ensemble 44 % des importations de pétrole brut au Canada 
en 1984; ce produit ligurait pour 72 % des importations en provenance du Venezuela et 
40 % de celles en provenance du Mexique. 

Les importations de produits automobiles et de machines et matériels représentaient 
57 % des importations totales en 1984, contre 50 % en 1981. La part des importations 
totales représentée par les produits automobiles s'est élevée a 29 % en 1984, au lieu de 
21 % en 1981. La part des machines et matériels a diminué en 1982 et 1983 en raison 
de Ia baisse des importations de machines industrielles, de machines agricoles et d'aéronefs; 
I'augmentation en 1984 était surtout attribuable a I'amorce de Ia reprise dans ces secteurs 
et a Ia fermeté soutenue des importations d'ordinateurs et d'autres machines et matériels. 
Les importations d'ordinateurs ont accuse des augmentations de 14 % en 1982, 9% en 
1983 et 47 % en 1984. La valeur des importations de demi-produits métalliques était de 
18 % inférieure au niveau de 1981 a cause de Ia baisse des importations de produits side- 



RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES 	 235 

rurgiques. La valeur des importations de produits finals représentait 66 % de Ia valeur 
des importations totales, soit une progression par rapport a 58% en 1981. La part des 
importations de matières premieres est tombée a 8 % en 1984 contre 15 % en 1981. La 
part des importations de matières ouvrées est demeurée assez stable, Se situant a environ 
18 % au cours des quatre dernières années. 

4. Importations', par marchandises, 1981.84 

Marchandise 	 1981 	 1982 	 1983 	 1984 

($ millions) 
Viande et poisson 	................... 689 678 773 925 
Fruits at 	legumes .................... 1.802 1.873 1,880 2,169 
Animaux et autres produits comestibles 2.743 2.387 2,350 2.812 
Charbon 	........................... 834 932 841 1,094 
PCtrole 	brut 	........................ 8.004 4.979 3.319 3,376 
Autres matiCres brutes 	............... 3,469 2,780 3,080 3.525 
Textiles 	........ 	................... 1,426 1,193 1,483 1,734 
Produits chimiques 	.................. 3.814 3.586 4.393 5.212 
Demi.produits en metal 	.............. 4,753 2,834 3,223 3,900 
Autres demi.produats ................. 4,554 4,182 4,917 6,366 
Véhicules automobiles at pièces 

(chitfre 	partial) 	.................... 16,203 15,124 19.286 26,409 
Machines industrielles ................ 7.296 5,657 5,292 6.614 
Machines agricoles 	. ................. 2,386 1,688 1.514 1.769 
Aéronefs. moteurs d'aéronefs et pièces 2,351 1,523 1,815 2.224 
Ordinateurs électroniques ............. 2,327 2.647 2,888 4.242 
Autres machines et matCriela .......... 8,781 7,880 9,826 12,587 
Autres importations .................. 8,050 7,913 8,732 10,886 

Total des importations 	............... 79,482 67,856 75,608 95.842 

D'après I& douane. 

Operations au titre des services 
Le deficit des operations au titre des services a atteint un sommet de $19.7 milliards 

en 1984, soil une augmentation de 13 % par rapport a I'année précédente. Les palements 
nets d'intérêts et de dividendes interviennent normalement pour une grande part du deficit 
des operations au titre des services; en 1984, us ont affiché un deficit de $13.3 milliards, 
montant qui représente une hausse de 26 % par rapport a l'année précédente et qui équi-
vaut a près de 60 % du deficit total a l'égard des services. L'ampleur du deficit portant 
sur les intérêts et les dividendes rellète te niveau beaucoup plus élevé de l'investissement 
étranger au Canada que de l'investissement canadien a l'étranger. Les paiements des 
Canadiens au titre des voyages a l'étranger ont dépassé les recettes provenant des visites 
d'étrangers au Canada de $2.1 milliards en 1984, soil une légère baisse par rapport a 
1983, et ils sont intervenus pour plus de 10 % du deficit des operations au titre des services. 
Le compte des voyages a enregistré son dernier excédent en 1967, et ses pires deficits 
en 1977, 1978, 1983 et 1984. La plupart des autres genres d'opérations au litre des services 
affichent régulièrement des deficits; en 1984, le deficit pour cette catégorie a totalisé 
$5.2 milliards, soil une diminution par rapport A 1981 et 1982, mais une augmentation 
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par rapport a n'importe queue autre année. Contrairement aux autres postes des operations 
au titre des services, les transports ont enregistré un excédent pour chacune des sept 
dernières années, notamment un montant record de $667 millions en 1984. 

Operations financières et investissements 
Pour financer son deficit chronique au compte courant (un deficit a été enregistré pour 

28 des 35 dernières années) et pour maintenir Ia valeur internationale de sa monnaie, 
le Canada a dü attirer plus de capitaux étrangers qu'il n'en a envoyés a l'extérieur. A cette 
fin, ii a offert des taux de rendemerit intéressants sur ses obligations d'origine privée et 
publique et accueilli favorablement les investissements étrangers dans les sociétés canadiennes 

De 1946 a 1974, les investissements directs étrangers au Canada ont toujours été plus 
considérables que les investissements directs canadiens a l'extérieur. Depuis 1975, cepen-
dant, Ia situation est renversée; les Canadiens ont en effet augmenté leur acquisition de 
capitaux dans dautres pays (leur dépense totale s'est élevée a $17.9 milliards de 1980 
a 1984) et ont commence a racheter des valeurs d'appartenance étrangère au Canada 
(Ia dépense a totalisé $14.8 milliards sur les cinq années, ce qui comprend un montant 
de $11.1 milliards pour les deux années 1981 et 1982): les mouvements nets de capitaux 
entre les investisseurs directs étrangers et leurs entreprises d'investissement direct sont 
demeurés vigoureux durant Ia période, et se sont soldés par une entrée de $12.2 milliards. 

Une portion importante des fonds requis par les entreprises canadiennes pour le 
financement de leurs acquisitions a été trouvée a létranger. Au cours des cinq dernières 
années, les ventes nettes a l'étranger dactions canadiennes ont totalisé $1.6 milliard; 
les ventes ont été particulièrement fortes en 1980. Les sociétés canadiennes se sont procure 
$14.5 milliards par lémission de nouvelles obligations entre 1979 et 1984; les recettes 
nettes provenant des operations sur les obligations des sociétés se sont élevées a $8.8 
milliards. Les administrations publiques et leurs entreprises se sont également adressées 
aux investisseurs étrangers pour sustenter certaines de leurs operations financières: les 
ventes nettes a l'étranger de nouvelles emissions d'obligations ont rapporté $6.2 milliards 
au gouvernement du Canada, $17.4 milliards aux gouvernements provinciaux et $900 
millions aux municipalités. L'entrée nette de capitaux au Canada attribuée aux opéra-
tions sur les obligations canadiennes s'est élevée a $39.5 milliards durant Ia période de 
cinq ans. 

A Ia fin de 1984, les avoirs internationaux bruts du Canada Se chiffraient a $1 17.4 
milliards, soit 2.1 fois le montant de 1979 ($41.4 milliards sous forme d'investissements 
directs et $37.6 milliards soils forme de valeurs rnobilières et autres placements a long 
terme). Près de 72 % des investissements directs des Canadiens a l'étranger Se trouvaient 
aux Etats-Unis, et un peu moms de 5 % au Royaume-Uni. 

A Ia fin de 1984, Ia valeur des engagements internationaux bruts du Canada a atteint 
$275.6 milliards, soit 77 % de plus quen 1979 (niveau 2.3 fois plus élevé que celui des 
avoirs); les investissements directs étrangers au Canada ont été évalués a $83.1 milliards, 
dont 77 % appartenaient a des residents des Etats-Unis et 9 a des residents du Royaume-
Uni; et Ia valeur des investissements étrangers en valeurs mobilières a atteint $115.4 
milliards, dont $93.2 milliards sous forme d'obligations. 

Ces dernières années, le gouvernement du Canada est intervenu a plusieurs reprises 
pour réduire l'ampleur de Ia variation du dollar canadien par rapport aux devises de 
nos principaux partenaires cornmerciaux, particulièrement vis-à-vis du dollar américain. 
Ces interventions se sont reflétées dans les mouvements monétaires officiels (reserves 
internationales et engagements monétaires). Les reserves internationales officielles du 
Canada ont été estimées A Us$3.2 milliards a Ia fin de 1984, soiL une baisse par rapport 

US$4.2 milliards en 1983, et le plus bas niveau de fin dannée depuis 1969. 



Facteurs de conversion usuels 
des unites métriques SI en 
unites impériales canadiennes 

Longueur 

1 mm 	= 0.03937 po 
1 cm 	= 0.3937 p0 
I m 	= 3.28084 pi 
1 km 	= 0.62137 mi 

Masse (poids) 

1 kg = 	2.204622 lb 
1 kg = 	0.001 1023 tonne (courte) 
1 kg = 	0.000984 tonne (forte) 
1 kg = 	32.1507 onces troy 
1 g = 	0.032 1507 once troy 
I 	t = 	1.102311 tonne (courte) 
1 	t = 	0.9842065 tonne (forte) 

Superficie 

I km 	= 	0.3861 rni2  
I ha 	= 	2.47105 acres 
I m2 	= 	0.000247 acre 

Volume et capacité 

lm 3  = 	220ga1 
I m 3  = 	35.31466 p i3 

I m 1  = 	423.78 pieds plariche 
I dm 3  = 	0,423776 pied planche 
I m 3  = 	6.28982 barils 
I 	litre = 	0.219969 gal 
1 dm = 	0.027496 boisseau 
I m3  = 	27.4962 boisseaux 

Masse en unites métriques SI et capacité correspondar 
canadlennes pour certaines grandes cultures: 

Blé, soya, pommes de terre, pois ...................... 
Seigle, un, maIs ..................................... 
Coiza, graines de moutarde ........................... 
Orge, sarrasin ...................................... 
Céréales mixtes ..................................... 
Avoine............................................ 
Graines de tournesol ................................ 

Temperature 

9/5 de Ia temperature en °C + 32 = temperature en OF 

te € n unites impérlales 

It = 36.74 boisseaux 
It = 39.37 boisseaux 
It = 44.09 boisseaux 
It = 45.93 boisseaux 
It = 48.99 boisseaux 
It = 64.84 boisseaux 
It = 91.86 boisseaux 
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Provenance des photographies .elon Ic numéro de page 

Couverture. Matak 

Cabot Trail dans tile dv Cop-Breton (N.E.). 

Frontispice. Gunter Marx-Photo/Graphics 

Expo 86 a Vancouver (C-B.). 

viii Malak 

2. E. Otto/Miller Services 

3. Michael Saunders 

5. George Hunter 

6. Malak 

7. Malak 

8. Deryk Bodington 

9. Michael McNall 

10. George Hunter 

11. E. Otto/Miller Services 

13. E. Otto/Miller Services 

15. Environnement Canada 

16. Malak 

18. Malak 

19. Malak 

20. Michael McNalt 

21. Malak 

22. Canadien Pacifique 

23. Malak 

25. T. Bognar/Mitler Services 

27. Malak 

29. J. Russell/Miller Services 

30. P. St-Jacques/Centre de photographic - ASC 

31. G. Marx-Photo/Graphics 

33. André Eltelsen 

35. Secretariat dEtat 

37. The Citizen, Ottawa 

38. M. Petkov-Photo/Graphics 

39. George Hunter/Centre de photographic - ASC 

40. Affaires indiennes et du Nord 

41. Malak 

42. Matak 

43. Malak 

45. George Hunter 

49. The Citizen. Ottawa 
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50. (1 E. otto Millor Services. (2) Malak 

51. (3) G. Hattori/Centre de photographie - ASC; (4) T. Bognar/Miller Services 

52. K. Straiton/Miller Services 

53. André Ellefsen 

54. P. Hossack/ Winnipeg Free Press 

55. Murdoch Maclean 

60. D. Curran/Centre de photographie - ASC 

61. Michael Saunders 

62. E. Otto/Miller Services 

63. Festival de Charlottetown 

64. Robert Laliberté 

65. The Bastion Theatre Company 

66. Festival Shakespearien de Stratford 

67. Gerry Kopelow 

68. Office national du film du Canada 

69. Musée des Beaux-Arts du Canada 

70. Musée des Beaux-Arts du Canada 

71. Musée des Beaux-Arts du Canada 

72. Musée national de l'homme 

73. Musée national des sciences naturelles 

75. Al Fernandes/Centre de photographie - ASC 

77. Malak 

79. George Hunter 

80. Malak 

81. Malak 

82. Parcs Canada 

83. (1) Photo/Graphics; (2) Michael Saunders; (3) Malak 

84. Malak 

85. George Hunter 

87. Deryk Bodington 

89. Echo Bay Mines Ltd. 

91. Canadien National 

92. Peter Gross/Centre de photographie - ASC 

93. Canadien National 

95. K. Nagai/Centre de photographie - ASC 

97. The C'itizen, Ottawa (en haut); Institut de cardiologie (en bas) 

98. P. St-Jacques/Centre de photographie - ASC 

99. Winnipeg Free Th-ess 

100. Nova, société de l'Alberta 

101. Winnipeg Free Press 

103 flervk Bodinqtnn 
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104. Deryk Bodington 

105. Malak 

106. Michael Saunders 

107. Ministère des Affaires des anciens combattants 

108. Bureau du premier ministre 

109. Canapress Photo Service 

ill. Canapress Photo Service 

112. Deryk Bodington 

113. George Hunter 

114. T. Kitchin/Centre de photographie - ASC 

115. Ministère de Ia Justice 

117. Canapress Photo Service 

118. Conseil national de recherche du Canada 

120. Agence canadienne de développement international 

121. SUCO 

122. Centre de recherches pour le développement international 

123, Centre de recherches pour Ic développement international 

124. Ministère de Ia Defense nationale 

125. Ministère de Ia t)éfense nationale 

126. Miller Services 

129. Deryk Bodington 

132. George Hunter 

133. G. Chapman/Centre de photographic - ASC 

134. Deryk Bodington 

135. E. Otto/Miller Services 

137. Miller Services 

140. R. Semeniuk/Centre de photographie - ASC 

141. E. Hayes/Centre de photographic - ASC 

142. R. Kiers/Centre de photographic - ASC 

144. R. D'Estrubé/Centre de photographic - ASC 

145. George Hunter 

146. B. Carrière/Centre de photographic - ASC 

147. K. Straiton/Miller Services 

150. Miller Services 

152. George Hunter 

153. George Hunter/Centre de photographic - ASC 

154. Banister Continental Ltd. 

155. T. Bognar/Miller Services 

156. Miller Services 

157. Michael Saunders 

158. The Oshawa Group Limited 
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159. The Oshawa Group Limited 

160. Murdoch Maclean 

161. D. Curran/Centre de photographie - ASC 

162. P. Gross/Centre de photographie - ASC 

163. R. DEstrubé/Centre de photographie - ASC 

165. D. Curran/Centre de photographie - ASC (en haut); West Edmonton Mall (en baa) 

166. Murdoch Maclean 

167. Malak 

168. Monnaie royale canadienne 

169. Monnaie royale canadienne 

171. Deryk Bodington (en haut); Canapress Photo Service (en bas) 

173. Malak 

177. J. Wood/Miller Services 

179. F. Chapman-Photo/Graphics 

180. M. DAlI/Centre de photographie - ASC 

181. T. Kitchin/Centre de photographie - ASC 

183. E. Otto/Miller Services 

184. Malak 

185. E. Otto/Miller Services 

187. George Hunter 

188. Michael Saunders 

189. R. Kiers/Centre de photographie - ASC 

191. Deryk Bodington 

192. B. Herger-Photo/Graphics 

194. J. Fateux/Centre de photographie - ASC (2) 

195. Malak 

196. Malak 

197. George Hunter 

198. Deryk Bodington 

199. Malak 

200. B. Herger-Photo/Graphics 

201. Malak 

202. DuPont Canada Inc. 

203. Michael Saunders 

204. T. Eligh/Miller Services 

205. M. Saunders/Centre de photographie - ASC (en haul); Pêches et Oceans Canada (en bas) 

206. Malak 

207. Brian Mime/First Light 

208. Dome Petroleum Limited 

209. Dome Petroleum Limited (en haut); Gulf Canada Limited (en bas) 

211. Photo/Graphics 
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213. Banister Continental Ltd. 

214. Malak 

215. George Hunter 

216. Deryk Bodington 

217. IPSCO Inc. 

218. Michael Saunders 

221. Noma Industries Limited 

222. André Ellefsen 

223. E. Otto/Miller Services 

225. E. Otto/Miller Services 

226. D. Bancrolt/Centre des photographie - ASC 

228. Federal Industries Ltd. 

229. Deryk Bodington 

231. George Hunter (2) 

232. Deryk Bodington 

233, Deryk Bodington 

238. Dessin par une artiste de Vancouver, Barb Wood 

Nota: Prière d'adresser les demandes de renseignements au su)et des photos provenant du 
Centre de photographie - ASC au Centre du him et de Ia video du gouvernement canadien, 
Approvisionnements et Services Canada. 
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