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Preface 

Cette premiere edition de Ia publication Un Portrait du Canada perpétue une tradition dans 
le domaine de l'édition, tradition d'excellence qui a commence ii y a près de soixante ans. 

En 1931, annèe de parution de Ia premiere edition officielle de l'ouvrage Le Canada, 
les rédacteurs en expliquaient ainsi l'origine: <Comme résultat de Ia croissance du 
Dominion et de Ia complexité grandissante de ses institutions, le besoin se fait sentir de 
plus en plus d'un manuel officiel sur le Canada, traitant de l'ensemble de ses institutions 
Cconomiques et sociates, et donnant un aperçu succinct et populaire de ses problèmes et 
de ses progrCs, tout en accordant une attention spéciale aux facteurs de Ia situation écono-
miquc act uelte.)) 

Concu d'après un livre de petit format paru a l'occasion du Jubilé de diamant de Ia Confé-
dCration du Canada, en 1927, l'ouvrage <offre Ics résultats d'un effort pour tracer, dans 
un espace raisonnable, un relevé de La situation canadienne dans son ensemble, sous un 
format populaire et attrayant, et a un coUt qui en rende Ia circulation possible dans les 

masses ,,. 

Et aujourd'hui, nos intentions demeurent les mêmes. Un nouveau titre, une nouvelle 
image, voilà les seuls changements que renferme cette premiere edition d' Un Portrait du 
Canada, qui est en fail Ia cinquante-deuxième de l'ouvrage Le Canada. On y trouve toujours 
des donnCes tirées du dernier recensement du Canada ainsi qu'une description revue et mise 

a jour de toutes les composantes des communications au Canada, Ic tout agrémenté de 
plus de 200 photographies couleur qu'ont prises des photographes canadiens réputCs. 

Plus de soixante personnes ont collaboré a Ia présente edition d' Un Portrait du Canada, 
aussi tenons-nous a les remercier pour Ia précieuse information qu'elles nous ont fournie. 
Nous tenons aussi a exprimer au public canadien notre reconnaissance pour sa participa-
tion a nos enquCtes, laquelle nous permet d'obtenir les données qui forment Ia base de notre 
système statistique national. 

Le statisticien en chef du Canada, 
Ivan P. Fellegi 
Ottawa 	 Avril 1989 
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LE TERRITOIRE 

ET 

L'ENVIRONNEMENT 

LA CEOGRAPHIE 
Afin de mieux comprendre les similitudes et les 
differences que présente Ia vaste superficie du 
Canada, on peut diviser celui-ci en six grandes 
regions, soit les provinces de l'Atlantique, les 
Basses-terres des Grands Lacs ci du Saint-
Laurent, le Bouclier canadien, les Plaines inté-
rieures, Ia Cordillère et les Territoires du 
Nord-Ouest. Les critères servant a delimiter ces 
regions varient: certains correspondent a Ia 
geomorphologie tandis que d'autres sont de 
nature politique. Voici un résumé des caractC-
ristiques et definitions de chaque region. 

Ls provinces de I'Ailantique constituent 
surtout une region politique englobant les 
provinces maritimes - Ic Nouveau-
Brunswick, Ia Nouvelle-Ecosse et I'IIe-du-
Prince-Edouard - et I'IIe de Terre-Neuve. La 
fragmentation de l'économie et l'Cparpillement 
de Ia population sont deux caractéristiques 
particulières de cette region. 

4— Le pare national Jasper en Alberta. 
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4 	tiN PORTRAiT DU CANADA 1989 

Celle-ci se distingue du reste du Canada par. entre atitres, Ia faible altitude de ses rnonts 
et collines ainsi que par le caractèe accidenté et clentelé de ses cãtes. A l'exception de l'lie-
du-Prince-Edouard, zone surtout agricole, chacune des provinces de l'Atlantique présente 
un centre largement desert et une population dispersee dans des collectivités le long des 
cOtes et dans les principales vallées. Uéconomie étant surtout fondée sur les produits de 
lamer, des forêts et des mines, plutôt que sur l'agriculture, Ia population s'est dispersée en 
petits groupes, et peu de grandes villes se sont formées. Ce type d'économie a conduit a 
un grand nombre de villes monoindustrielles le long des côtes. 

La repartition de Ia population n'est statique dans aucune region, elle change au fil du 
temps. La géographie de l'agriculture et de Ia péche dans les provinces de l'Atlantique illustre 
cette evolution. La plupart des anciennes fermes ayant constitué Ic seul moyen d'existence 
des propriétaires ou exploitées a temps partiel sur des sols pauvres, sur des pentes pronon-
cèes ou loin des routes principales ont été abandonnées; Ia repartition des fermes 
commerciales depend beaucoup plus, maintenant, de l'arnélioration des routes et de l'accès 
aux grandes villes. 

L'industrie dela pêche s'est aussi modiiiCe, etant passée d'un etat de dispersion a un de 
concentration. A Terre-Neuve surtout, et en Nouvel1e-cosse dans une moindre mesure, 
les petits villages ou ports de pêche isolés étaient éparpillés le long du littoral dans des baies 
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abritées, près des caps ou sur des lies. Aujourd'hui, les pécheurs ont tendance a se regrouper 
dans des grandes villes qui sont établies près des usines de transformation ou de congéla-
tion du Poisson et oU ii y a plus de services de sante, éducatifs et sociaux. 

Les Basses-terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent sont bornées, au sud, par les Grands 
Lacs, le fieuve Saint-Laurent et Ia frontière avec les Etats-Unis et, au nord, par l'escarpe-
ment du Bouclier canadien. Souvent visible dans Ic paysage, cette limite septentrionale 
différ-encie les Basses-terres oi ii y a une concentration urbaine et agricole d'avec Ic Bouclier, 
caractérisé par son ClCvation, ses foréts et sa population dispersée. 

L'étendue relativement petite des Basses-terres, qui occupe Ic sud de I'Ontario et du Québec, 
compte plus de Ia moitié de Ia population du Canada et produit environ les trois quarts de Ia 
valeur des biens manufactures. En raison d'un sol fertile, d'un climat tempCré et de Ia proxi-
mite d'un large marché, une agriculture intensive caractérise aussi cette zone. Region Ia plus 
densément peuplée du Canada. die affiche le nombre Ic plus Clevé de grandes vilies (plus 
de 100,000 habitants). Ses deux plus grandes villes, Toronto et Montréal, ont chacune une 
agglomeration urbaine comptant plus de trois millions de personnes. Etant donnC sa concen-
tration demographique, industrielle et agricole, cette region constitue le crur du Canada. 



Regions géographiques du Canada 
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Méme si de forts liens relatifs au commerce et aux transports sont ala base de cette region, 
Ic type de peuplement traduit deux cultures distinctes. Au Québec, la vallée du Saint-Laurent 
a été peuplée voilà plus de trois siècles par des emigrants francais; en Ontario, Ia colonisa-
tion, surtout faite par des anglophones, a commence vers 1780. Unique au Canada, Ic 
paysage rural du sud du Quebec, avec ses fermes longues et étroites, se distingue des exploi-
tations agricoles rectangulaires et des habitations dispersées du sud de l'Ontario. Les villages 
ruraux de l'Ontario, avec leurs petits centres commerciaux compacts et leurs rues qui Se 
croisent a angle droit, contrastent avec les villages linéaires du Quebec, oü souvent les sections 
résidentielles et commerciales s'entremëlent. 

Outre une agriculture intensive prospére, un réseau de centres urbains s'est développé. 
Dans les domaines de l'industrie, du commerce, des transports, des services et des loisirs, 
les activités de plus de 13 millions de personnes sont intimement liées les unes aux autres. 



Le Bouclier canadien est une autre region géomorphologique, laquelle est definie en fonc 
tion de sa base rocheuse précambrienne. Les roches primitives et dénudées, les forêts et les 
lacs qui lacaractérisent Iui donnent un aspect fort different des Basses-terres. Vu sa vaste 
superficie, cette region présente une diversité de milieux, qui n'exclut cependant pas de 
grandes zones de ressemblance. La partie méridionale du Bouclier est connue pour l'ampleui 
de ses i-essources naturelles, fonctionnellement liCes au ccrur>> du pays. Présentani en 
surface un milieu physique different et servant pour des activités humaines différentes, Ia 
partie nord-ouest s'integre aux Territoires du Nord-Ouest. Des collectivités autochtones 
surtout peuplent cette region septentrionale. 

L'enorme Bouclier occupe près de La moitié de Ia partie continentale du Canada. Region 
de forêts, de lacs et de rochers, Ic Bouclier necompte qu'une faible population vivant surtout 
dans des collectivités. L'économie de Ia partie méridionale est basée sur les ressources natu-
relies; ses produits (minéraux, bois, hydro-électricité) sont exportés, a l'extérieur de Ia region 
ou méme, du pays. Beaucoup de matieres premieres passent du Bouclier aux Basses-terres 
pour y être traitees ou consommCes; par ailleurs, Ic Bouclier accueille nombre de vacan-
ciers et d'amateurs de plein air. 
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Les Plaines intérleures sont limitées de facon marquee a I'ouest par le haut massif des 
Rocheuses; mais a I'est et au nord, Ia limite géographique et géomorphologique du Bouclier 
est dissimulée en maints endroits sous des dépôts d'anciens lacs glaciaires ou des forêts de 
conifères. Ls Plaines constituent la plus vaste étendue de terres presque plates du Canada; 
leur exploitation se caractérise par de grandes fermes céréalières et l'élevage de best iaux. 
Méme Si l'ensemble des provinces des Prairies (le Manitoba, Ia Saskatchewan et l'Alberta) 
peut être considéré comme une region politique, correspondant aux frontières provinciales, 
les sections du Bouclier dans le nord du Manitoba et de Ia Saskatchewan different beau-
coup des Plaines au niveau de l'environnement, de l'économie et de Ia population. 

Les mots plat, prairie, bléet pétrole>> pourraient trés bien caractériser l'environnement 
et les ressources des Plaines intérieures du Canada. Toutefois, bien qu'ils décrivent avec exac-
titude certains aspects importants du milieu naturel et de I'économie des Plaines, ces mots 
n'en indiquent aucunement Ia variété. Certes, celles-ci présentent de vastes superficies très 
plates, mais dIes comportent aussi des zones de relief formées de collines, d'escarpements, 
de vallées fluviales encaissées et méme de montagnes peu élevées. Mëme Si, avant que l'agri-
culture n'y fasse son apparition, des prairies naturelles de niveau variable couvraient les 
plaines méridionales, plus de Ia moitié du secteur est aujourd'hui boise. Et même si après 
Ia subdivision des terres a des fins de peuplement le blé est devenu Ia principale céréale 
d'exportation, d'autres céréales ont été cultivées et plusieurs cultures nouvelles occupent 
maintenant de vastes superficies. Par ailleurs, si le petrole a été un facteur primordial de 
diversification de l'économie des Plaines après 1947, d'autres combustibles et minéraux ont 
pris de l'importance dans certaines zones. 

Une des caractéristiques géographiques des Plaines intérieures est Ia régularité géomC-
trique de l'espacement des villes et villages. La taille et La fonction de ces agglomerations 
dependent du nombre d'agriculteurs qui, dans les alentours, ont besoin de certains biens 
et services d'origine urbaine. D'autres articles et services spécialisés, moms souvent 
demandés, sont généralement offerts dans les grandes villes oü plus de citadins peuvent 
les obtenir tout autant que les habitants du milieu rural environnant. 

Ferme en Saskatchewan. IJagriculture est l'industrie dominante de Ia province; le NO el dautres groins en sont h's 
compo.carltec principu/es. 
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La Cordillère est une region montagneuse qui coincide Ctroitement, mais non parfait e-
ment, avec les frontières politiques de Ia Colombie-Britanmque et du Yukon. Les terres plates 
du nord-est de Ia Colombie-Britannique font partie des Plaines intérieures. Les vifs contrasles 
que presentent l'environnement et Ia densité de La population a l'intèrieur de zones restreintes 
marquent Ia geographic de La Cordillère. Seule une partie réduite de cette region est peupke; 
L'agriculture est entièrement absente de vastes superficies ou conlinée a certaines vailees 
étroites ou plaines inondables. La population urbaine est concentrée sur une petite super -
[ide au sud-ouest de Ia Colombie-Britannique, oü habitent prCs de 75% des habitants. Dans 
Ia plupart des localitCs du reste de La CordiLlère, une ressource naturelLe est exploitCe ou des 
services sont assures aux secteurs de i'agriculture et des ressources naturelLes. Grandemnt 
dépendante de ces ressources, l'économie et, dans une certaine mesure, le type de peupLe-
ment sont similaires a ceux relevés pour Ic Bouclier canadien et les provinces de L'Atlantique. 

L'exploitation forestière qui a commence dans le Sud-Ouest, sur l'ILe de Vancouver et dans 
des zones adjacentes au detroit de Géorgie ainsi que l'industrie de transformation du bis 
y sont toujours concentrCes. AprCs 1950, l'accroissement de Ia demande mondiale et 
I'augmentation du nombre de voies d'accCs (chemin de fer et route) aux reserves forestières 
peu exploitées de l'intCrieur ont entrainé, en Colombie-Britannique, une plus grande diversité 
de l'activité dans cc domaine. 

L'industrie de La péche sur Ia côte Ouest est rCpartie, sur Ic plan géographique, de façon 
différente que sur La coLe Est. Elie s'est adaptec aux meurs et aux migrations des cinq Pt tfl-

cipaLes espCces de saumon. Des Ic debut du siècle, des conserveries se sont Ctablies a 
l'embouchure, ou a proximité, de Ia plupart des cours d'eau Ic long de Ia côte; dies se sont 
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surtout concentrées a I'embouchure du Fraser et de Ia Skeena qui, parce qu'ils avaient les 
bassins hydrographiques les plus importants, assuraient le plus grand nombre de prises. 
Peu a peu, les techniques de pêche se sont améliorées si bien que des bateaux plus gros, 
plus rapides et mieux équipes ont Pu exploiter des zones plus étendues, loin de l'embou-
chure des cours d'eau. La nécessité d'avoir de petites conserveries dispersées a donc diminué, 
et l'industrie de Ia transformation s'est concentrée prés de l'embouchure du Fraser et de 
Ia Skeena sous la forme de grandes conserveries. L'absence relative de villages de péche côtiers 
contraste avec leur multiplicité dans l'Est canadien. 

Pendant plus d'un siècle, le développement du territoire sur Ic plan de l'exploitation minière 
a été constant. Au debut du siècle, le sud-est de Ia Colombie-Britannique était I'un des plus 
importants districts miniers du Canada alors que le reste de Ia province luttait pour se doter 
d'une economic viable. Cette region est toujours une zone majeure sur les plans de l'exploi-
tation minière et de Ia fonte, mais ces activités sont devenues importantes dans d'autres 
regions de Ia Colombie-Britannique (il y a du charbon au Sud-Est et au Nord-Est ainsi que 
des métaux non ferreux dans d'autres parties de Ia province). Bien que Ia minéralisation 
soit trés répandue dans tout Ic Yukon, il y a relativement peu de mines; celles-ci sont situées 
seulement dans Ia partie méridionale ou dans des zones oü Ic coOt élevé de nouvelles voies 
d'accès routier est justifié par l'envergure de l'exploitation. 

La Cordillère est connue pour son relief montagneux spectaculaire: le seul autre relief 
montagneux comparable se trouve dans Le nord-est de l'Arctique. Même si, sur les lieux, 
Ia Cordillère semble une masse confuse de pics et méme si, vue des airs, elle parait s'allonger 
a l'infini, elle presente des aspects particuliers qui permettent de Ia décomposer en unites 
géomorphologiques infraregionales. Par exemple, les Rocheuses forment une chaIne bien 
precise qui part du Montana et chevauche Ia frontière entre l'Alberta et Ia Colombie-
Britannique avant d'atteindre l'immense plaine de Ia rivière Liard dans le nord-est de Ia 
Colombie-Britannique. Elles sont Iimitées par Ies Plaines intérieures a l'est et par le sillon 
des Rocheuses a l'ouest. Celui-ci est une des vallées ininterrompues les plus longues du 
monde, qui va du Montana au sud du Yukon. 

Les Territoires du Nord-Ouest sont délimités politiquement et ne peuvent être décrits 
suivant certains critéres physiques et économiques retenus pour d'autres regions du Canada. 
Cette region se caracterise par Ia diversité de ses milieux naturels, par des ressources relati-
vement non exploitées et par Ia dispersion de sa population. La vaste superficie des Territoires 
compte deux sous-régions : Ia vallée subarctique du Mackenzie a l'ouest et Ia zone arctique 
comprenant les Iles et Ia terre ferme du centre-nord. 

L'agriculture et l'exploitation forestière sont des activités mineures dans Ia zone subarc-
tique et inexistantes dans Ia zone arctique oü non seulement les étés sont trop frais mais 
oO La surface des terrains, érod&e par les glaciers, ne prCsente que du roc dépourvu de sol 
cultivable. Le climat estival plus favorable de Ia vallée du Mackenzie permettrait une certaine 
forme d'agriculture, mais I'absence de grands débouchés locaux ne favorise pas cette activité. 

Les Territoires sont l'unique region du Canada oU Ia faune constitue un élément majeur 
de l'économie locale. Le gibier a encore de l'importance pour certains Amérindiens de Ia 
vallée du Mackenzie tandis que, pour de nombreux Inuit, lamer demeure une source primor -
diale de nourriture. Pour ces deux groupes toutefois, Ia proportion de chair animale incluse 
dans leur alimentation diminue. 

Les ressources minérales constituent un élément important de I'économie des Territoires. 
Cependant, l'exploitation de certaines ressources se heurte aux difficultés que présente leur 
transport sur des mers couvertes de glace de 9 a 12 mois par année. 

Comme dans d'autres regions peu peuplees du Canada, le milieu entièrement naturel, 
ou le paysage, peut attirer des visiteurs pour de courts séjours. L'indéfinissable << attrait du 
North> et Ia possibilite d'observer un milieu et des gens différents sont peut-étre l'un des 
éléments les plus précieux des ressources de l'Arctique. 
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LE CLIMAT 
Le climat représente ala fois une ressource et un risque. En tant que ressource, it fournit 

Ia chaleur ci I'humidité indispensables a Ia vie; ii constitue Ia base de l'agricutture, fournit 
aux nageurs des lacs aux eaux chaudes, aux skieurs de Ia neige et donne aux courants mar'ns 
leur impulsion. Sécheresses, inondations et ouragans sont au nombre des dangers qiu'il 
presence; ceux-ci peuvent détruire Ia vie, endommager Ia propriété et déranger I'être humain, 
souvent en perturbant les activités économiques et sociales normales d'une collectivité. I es 
variations climatiques présentes pendant une tongue période peuvent modifier radicale-
ment I'économie d'une region en bouleversant les ecosystèmes sur lesquels repose son mode 
de vie. 

Au Canada, Ia chaleur, Ic froid, les prCcipitations ci le vent sont des ressources exploita-
bles. Depuis tin siècle, Ia definition de Ia nature des ressources climatiques fait I'objet d'un 
important effort dans Ia planification de I'emploi des terres (en particulier pour l'agricul-
ture), I'approvisionnement en eau et I'élaboration de systémes de drainage et d'irrigation. 
A mesure que les ressources naturelles diminuent, on tend vers une product ivité accrue en 
exploitant a p1cm I'énergie climatique et les sources de Iumière et d'humidité. 
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Les ressources renouvelables forment l'assise d'une grande part de l'industrie canadienne; 
elles satisfont aux besoins essentiels de Ia vie - boire, manger et s'abriter - et forment 
environ Ia moitié des recettes provenant de l'exportation. Ces ressources dependent avant 
tout du climat. La gestion et l'utilisation des ressources doivent donc se fonder sur une 
comprehension du climat et le recours aux previsions météorologiques et climatologiques 
en vue d'une productivité améliorée. 

L'extraction et l'utilisation d'autres ressources dependent aussi largement du climat. Par 
exemple, Ic petrole et Ic gaz servent entre autres a protéger contre le froid, Ia neige et Ia chaleur. 
Dans I'Arctique, les champs de glace et les conditions atmosphériques déterminent 
l'économie du développement. Une grande partie de l'énergie industrielle provient des 
ressources hydrauliques, qui dependent du climat, et l'eau est abondamment utilisée dans 
le traitement des matières premieres: par exemple, ii faut jusqu'à 22 m 3  (metres cubes) d'eau 
pour raftiner I m 3  de pétrole et 3000 m 3  pour produire une tonne de caoutchouc synthétique 

Par ailleurs, les effets de l'industrialisation et de I'urbanisation sur l'atmosphère restrei-
gnent certains types d'entreprises éconorniques. 11 faut done que l'activité économique 
s'inspire d'une judicieuse comprehension de l'environnement, de I'influence que l'être 
humain exerce sur son milieu naturel et de I'aptitude de I'atmosphère a disperser sans danger 
les déchets industriels. Aussi est-il indispensable de bien saisir l'interaction entre les condi-
tions atmosphériques, l'écologie et l'économie. 

Les brutalités climatiques ne s'oublient pas facilement, a cause de leur effet sur Ia société 
et de I'importance que leur accorde Ia presse. Comme Ia plupart des pays des zones tempéree 
et polaire, le Canada connait un climat variable qui provoque des situations de crise depuis 
le debut de Ia colonisation. Des pertes économiques ont été causées directement par de fortes 
perturbations atmosphériques survenues au Canada et certaines sont considérées comme 
de grands désastres dans l'histoire du pays. 

L'agriculture et l'exploitation forestière comptent parmi les activités trés sensibles aux 
conditions climatiques extremes. Dans leur cas, ii faut done recourir aux previsions métCo-
rologiques et a d'autres données pour faire face aux principaux dangers: sécheresse, gel, 
grële, pluies excessives, inondations, vent, neige, destructions par I'hiver et maladies, épidé-
mies et infestations d'insectes associées au climat. Les pertes provoquées par les incendies 
de forêt se chiffrent en moyennc aux alentours de $23 millions par an et elles ont méme 
deja atteint $184 millions. 

Les precipitations sont Ia principale source d'approvisionnement en eaux de surface et 
I'évaporation, le principal consommateur. La planification, les opinions publiques et poli-
tiques et les decisions économiques relatives a Ia viabilité d'un système hydrologique sont 
souvent liées ala climatologie. L'ampleur et Ia fiabilité des reserves sont déterminées d'après 
les caractéristiques des pluies et des chutes de neige. La prevention des inondat ions, l'irri-
gation, Ia demande urbaine en eau, Ia capacité des égouts pluviaux et la taille des aqueducs 
sont fonction du climat. L'exploitation de systémes de regularisation assurant Ia maltrise 
des inondations et Ia conservation de l'eau en période de sécheresse depend de previsions 
météorologiqucs et climatologiques fiables. 

La misc en valeur des ressources canadiennes pose de sérieux problèmes écologiques oü 
Ia climatologie doit jouer un role important. Par exemple, des emissions d'anhydride sulfu-
reux et d'autres gaz provenant d'usines de traitement, comme les raffineries et les fonderies, 
retournent a Ia terre sous forme de précipitations acides et détruisent ainsi Ia végétation 
sur une vaste superficie. La capacité de l'atmosphèrc a disperser des agents de contamina-
tion suscite de plus en plus de preoccupations. La protection contre tes risques naturels est 
un important facteur a considérer pour Ic forage en mer, I'aménagement de pipelines, Ic 
transport de l'énergie électrique et I'exploitation des centrales nucléaires. 

Afin d'en éliminer les aspects indésirables, il est essentiel d'évaluer les repercussions sur 
I'environnement des gestes, délibérés ou non, poses par les êtres humains. A cette fin, les 
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promoteurs doivent considérer les effets secondaires de leurs propositions a court, a moyen 
et a long terme et envisager des solutions de remplacement, dont l'une consiste a renoncer 
au projet. La decision a prendre peut susciter un débat important au sein de Ia population, 
a La suite duquel des modifications seront peut-être apportées au projet. Liltérieurement, 
II sera important de surveiller Ic climat ec de réaliser des etudes d'impact. 

Environnement 
Environnement Canada a pour mandat de favoriser l'harmonie entre Ia societe et l'envi-

ronnement afin que les générations de Canadiens d'aujourd'hui et de demain en tirent des 
avantages sur les plans économique, social et culturel. 

Recherche sur I'environnement 
Le service d'Environnement Canada appelé Conservation et protection veille ala gestion 

et a l'cxploitation des eaux et des terres du Canada ainsi qu'à Ia gestion des oiseaux migra-
teurs et s'occupe d'autres questions relatives a Ia faune aux niveaux national et international. 
II est aussi chargé de prévenir, de réduire ou d'éliminer les menaces a l'environnement faites 
par les innovations apportées, le rejet de matiéres polluantes et l'utitisation de produits chimi-
ques dangereux. ii donne des avis sur le nettoyage de substances nocives qui se sont déversées 
et collabore de facon importante a Ia recherche et a Ia surveillance effectuées en ce qui 
concerne les repercussions des matières toxiques et des pluies acides sur I'environnement. 
Ce service compte trois secteurs décentralisés (conservation des eaux intérieures, conser-
vation de Ia faune, protection de l'environnement). 
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Le secteur de Ia conservation des eaux intérieures s'occupe de Ia planilication et de Ia 
mise en cruvre de politiques et de programmes fédéraux-provinciaux ct internationaux en 
matière de gestion des eaux et ii y prend part. 11 recueille, analyse, archive et distribue des 
données; ii renseigne et conseille les utilisateurs sur Ia quantité et Ia qualité des eaux inté-
rieures du Canada; il effectue des recherches; ii donne des renseignements sur les problèmes 
importants qui se posent au pays en ce qui a trait a Ia gestion des eaux. 

Au Canada, un système de contrôle de Ia quantite des eaux existe depuis 1909. Des données 
sur le niveau et l'écoulement des eaux sont rccueillies a quelque 3,500 endroits en vertu 
d'ententes a frais partagés conclues avec toutes les provinces et les Territoires du Nord-Ouest. 
Un réseau integre de contrôle de Ia qualite des eaux est en train d'être établi, lequel permettra 
d'obtenir, sur les plans chimique et microbiologique, des données completes sur les reserves 
d'eau au pays. L'analyse et t'interprétation des donnêes recuelllies sur Ia quantité et Ia qualité 
des eaux ainsi que les recherches fondamentale et appliquee in fluent sur les decisions prises 
concernant l'affectation des milliards de dollars dépensés par toutes les administrations 
publiques et Ic secteur privé pour le traitement des eaux usées et de l'eau potable, les services 
sanitaires, Ic tourisme et les loisirs, Ia pêche, t'énergie hydro-électrique, l'agriculture et les 
usages industriels. 

Le secleur de Ia conservation de lafaune (Service can adien de lafaune) met en couvre 
des programmes visant a conserver ou a augmenter Ia population d'oiseaux migrateurs et 
d'autres animaux ainsi qu'à preserver ou a améliorer leur habitat. II contrôle et reglemente 
Ia chasse aux oiseaux aquatiques au Canada et veille a Ia conservation des oiseaux non 
chassés, comme les oiseaux marins, les oiseaux de rivage et les oiseaux chanteurs. Pour 
proteger l'habitat des oiseaux migrateurs, il existe au Canada 44 reserves nationales de faune 
et 99 refuges d'oiseaux migrateurs. Ce secteur met en ceuvre des programmes de recherche 
et de conservation relatifs aux especes menacées d'extinction et aux espèces qui sont l'objet 
de l'intérêt national et international; il assure Ia protection des habitats menaces et soutient 
tes provinces et les territoires dans leurs efforts de conservation de La faune. 11 encourage 
aussi une utilisation et une gestion judicieuses des terres, sur le plan de l'environnement, 
en fonction des responsabilités federates et des objectifs fixes a l'echelle nationale. 



LE TERRITEOIRE ET L'ENVIRONNEMENT 

Le secleur de Ia protection de I'envimnnement veille a ce que les pollueurs observent les 
normes établies par Ic fédéral et atteignent les objectifs qualitatifs fixes en matière d'environ-
nement. II est chargé de contrôler Ia quantité de matiéres polluantes déversées dans 
l'environncment ci de réduire, a cet Cgard, les pertes dues a un rejet accidentel ou volontaire 
de matièrcs toxiques. II empéche ou restreint l'emploi de matières dangereuses ci veille cc 
que soient nettoyées les matières polluantes deversees ou les decharges qui peuvent nuire a I'envi-
ronnement. En ce qui touche Ia protection de I'environnement, cc secteur est le principal point 
de contact avec les autres ministères ou organismes fédéraux, les entreprises privécs, les ttats 
Ctrangers, les administrations et les organismes provinciaux ou municipaux et le grand public. 

I.e Service de l'environnemenl atmosphérique (sEA) donne, pour Ia sécurité et le bien-étre 
économique de tous les Canadiens, des alertes et des previsions météorologiques ainsi que des 
renseignements sur Ic climat. Des chercheurs étudient aussi Ia composition chimique de I'atmo-
phére ci examinent certains phénomènes importants, comme les variations du climat, les pluks 
acides, Ia diminution de Ia couche d'ozone et Ic transport des matières toxiques. Le SEA dispose 
de 9 centres niétéorologiques des plus perfectionnés, de 62 bureaux météorologiques, de 14 
stations radar de métCo et de 32 stations aérologiques. II est également chargé de Ia surveil-
lance des glaces et de Ia recherche sur les glaces, activités qui aident au transport dans l'Arctique, 
au large de Ia côte de l'Atlantique ci sur les eaux intérieures. 

I.e Programme 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 l'administration fédérale ou auxquels celle-ci participe. C'est l'une des 
premieres étapcs de Ia planificanon, qul a lieu avant que des decisions irrévocables soient prises. 
Le processus s'applique a tous les ministères, conseils, commissions ou organismes fédéraux. 
eta tout organe de réglementation ou société de Ia Couronne pour autant que Ia Ioi Ic permette 

Recherche sur le Nord. Ic Canada a reconnu II y a longiemps déjà Ia contribution de Ia 
recherche au développement socio-economique du Nord. Dc plus, cette region prCsente des 
caractéristiques uniques qui sont d'un intérét particulier pour les milieux scientiliques. 

Le ministére des Affaires indiennes et du Nord a concu diverses mesures a long terme pour 
encourager et soutenir Ia recherche sur Ic Nord. 11 subventionne notamment Ia formation d'étu-
diants du deuxième cycle En outre, des programmes importants de recherche appliquée axée 
sur Ia solution des pioblèmes ont été organisés, entre autres : Ic programme de recherche sur l'utili-
sation des terres de I'Arctique, Ic programme socio-envimnnemental, les etudes du milieu mann 
de I'Est de I'Arctique, Ic projet de Ia mer de Beaufort, les etudes sur les déversements d'hydro-
carbures, les etudes sur l'élimination des déchets et les etudes socio-économiques régionales. 

I/bage au sein du rigoureux ci glacial climal des Territoires du Nord-Ouesi. 
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LE PEUPLE ET 
SON HERITAGE 

H ISTOIRE 
Deux facteurs ont faconné l'histoire du Canada: 
!'incessant débat sur Ia forme a donner aux rela- 
nuns entre francophones et anglophones et 
I 'evolution des liens du Canada avec Ia Grande-
l3retagneetles Etats-Unis. LT*sla fin du XVllle 
siècle, ii se produit des désaccords sur Ic degré 
tie reconnaissance devant We accordé par nos 
institutions aux francophones, dans un effort 
kant a promouvoir et a maintenir l'existence de 
cur groupe. A mesure que le pays, jadis formé 
dun groupe de colonies entièrement dépen-
dantes de Ia Grande-Bretagne, évolue dans Ic 
hens d'une nation distincte, on se préoccupe 
beaucoup des liens qui se forgent avec les Etats-
1.nis, nation beaucoup plus puissante. Dans les 
moments de crise de I'histoire du Canada, par 
exemple les années 1830, le debut de Ia ConfC-
dCration et Ia Premiere Guerre mondiale, ces 
problèmes se compénètrent, les événements de 
Ia scene internationale influant sur Ies rapports 
entre les deux grands groupes linguistiques. 

l'utinu,' sur Ic Lanai R,deau a Ottawa. 
( fmwrutten 1832, ily aplus de lii ans. le 

ma! Ridegu comp!tail une vole navigable 
,'I,ant Ottwu a A'jnivt()n. 
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auv ulen to u ry di /i,i /UOU apr. i- C. Li rj,Iiirati'ur ,A ing vinw, ilr I lda,:di' ef dii (iroenland Ira Per-
soien: Ia mer pour se rend,' au Labrador et sue 171e de Terre-Neuve. 

L'exploration du Canada a débuté dans Ia partie Ia plus a I'est du pays. Le Labrador et 
l'IIe de Terre-Neuve ont été explores par les Vikings de I'Lslande et du Groenland. On croit 
que l'établissement scandinave, l'Anse-aux-Meadows (Terre-Neuve), remonterait aux environs 
de l'an 1000 apr. J,-C. 

Les Européens sont a Ia recherche de produits naturels, de poissons et, plus tard, de four -
rures et c'est ainsi qu'en 1608 des marchands francais fondent a Quebec le premier 
établissement permanent. Des les années 1670, des explorateurs francais poussent leurs expé-
ditions vers I'ouest jusqu'au Mississippi. 

Une rivalité pour Ia domination du territoire canadien s'amorce lorsque les Anglais, 
s'introduisant dans La baie d'Hudson, y implantent en 1670 Ia compagnie a charte du même 
nom. Ainsi débutent des décennies de lutte entre les Français, désireux de prendre de I'expan-
sion a I'ouest et au nord, et les Anglais, qui s'efforcent de monopotiser le commerce dans 
le vaste bassin de Ia baie. Les Anglais établis dans le sud et I'est exercent egalement une pres-
sion sur La Nouvelle-France. L'Acadie, sur la côte de l'Atlantique, devient une zone 
d'affrontement entre les deux empires. La Nouvelle-France se trouve donc entrainee dans 
une série a peu près ininterrompue de guerres contre les Anglais aux XVIIe et XVIlIe 
siècles. Les Indiens, eux, se partagent entre les deux camps. 



HISTOIRE 

Dans cette opposition, Ia Nouvelle-France semble perdue. En 1663, le contrôle de Ia 
colonie passe des mains des marchands privés a Ia couronne de France. Pas plus de 10.000 
immigrants viennent s'établir en Nouvelle-France pendant toute Ia durée de son histtire 
et pourtant, en 1760, Ia population se chilTre a environ 60,000 habitants. 

C'est Ia puissance de Ia marine britannique qui coupe tes liens ténus qui unissaieni Ia 
colonie a La mere patrie. En 1759, l'importante forteresse de Québec tombe lors de Ia bataille 
des Plaines d'Abraham, tandis que Ic reste des forces francaises capitule a Montréal un an 
plus tard. Les nouveaux maltres se trouvent alors confrontés a un probleme difficile, celui 
de gouverner une population d'Européens qui different d'eux par Ia langue et par Ia reli-
gion. En Grande-Bretagne, les catholiques sont privés de certains droits civils et, pour quil 
en soit de même au Canada, ii faudrait conlier le gouvernement de Ia colonie exclusive-
ment a des fonctionnaires impériaux eta un petit nombre d'immigrants des lies Britannique. 
Finalement, le gouverneur Sir Guy Carleton conclut qu'il faut conceder des droits civils 
et religieux aux francophones, dont Ia population a rapidement augmenté en raison dc 
l'accroissement naturel, doublant avec chaque génération. C4cte de Québec de 1774 confère 
donc un statu juridique a l'Eglise catholique, au régime seigneurial et au droit civil francais 

Quand les 13 colonies de l'Amérique du Nord déclenchent Ia revolution contre Ia Grande• 
Bretagne, au milieu des années 1770, on s'attend que le Québec y prenne part, mais Ia popu-
lation du Québec ne se rallie ni ala revolution ni a La cause britannique, comme le souhaitent 
ses chefs religieux et seigneuriaux. Une fois La paix rétablie, en 1783, Le Canada demeure 
rattaché a La G rande- Bretagne, mais La revolution américaine aura sur Iui un effet marquant. 
Des milliers de LoyaListes se déplacent vers Ic nord. Plus de 30,000 entrent dans les colonies 
de I'Atlantique, qui ne comptent alors que quelques milliers de gens praliquant Ia p&he 
et l'agriculture. A Ia suite de cet afflux, une nouvelle colonie, le Nouveau-Brunswick, est 

Le VU/aRe hworique de Xutgs Landing se sit ue prEs de Frederic ton au Noureau-Brun.cwick. 
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créée a mëme une partie du territoire de Ia Nouvelle-Ecosse pour accueillir les loyalistes 
en 1784. Un autre groupe de 7,000 refugiés 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. La Nouvelle-Ecosse 
possède une assemblée élue depuis 1758, mais it n'en existe pas encore au Quebec. De plus, 
les loyalistes s'irritent du régime seigneurial et du droit civil francais, si bien qu'en 1791 
I'Angleterre decide de créer deux colonies, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Les deux seront 
pourvues d'assemblées législatives, mais les institutions héritées du régime français ne subsis-
tent que dans le Bas-Canada. 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, Ia guerre éclate entre Ia Grande-Bretagne et les Etats-
Unis en 1812. Un petit détachement de réguliers britanniques, aides d'Indiens, parvien-
nent a contenir les Américains jusqu'au retour de Ia paix en 1814. Une fois La paix 
revenue, le gouvernement imperial, dans un effort en vue de renforcer les colonies, 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 
débarquent a Halifax, a Saint John et a Quebec. Même si beaucoup de ces immigrants 
vont s'installer aux Etats-Unis, ceux qui restent modifient par leur presence La composi-
tion ethnique de Ia region, placant ainsi les francophones en minorité au sein de Ia 
population coloniale. 

Dans le Bas-Canada, les francophones demeurent majoritaires. Its éprouvent des diffi-
cultés a cause de l'accroissement rapide de leur population joint a une pénurie de terres 
ci a une baisse de Ia productivité agricole, et leur insatisfaction s'exprime par de I'agita-
tion de la part du Parti patriote, pour obtenir une plus grande autonomie. Dc graves 
insurrections se produisent dans Ia colonie en 1837 et en 1838, et elles se répercutent en 
sourdine dans le Haut-Canada. Etouffée par l'armée, Ia rebellion de 1837 amène aux colonies 
Lord Durham, qui recommande que les Canadas soient réunis en une seule province qui 
serait gouvernée par une majorité d'anglophones. Cette tactique échoue. Le nationalisme 
canadien-francais, né des remous de Ia rebellion, survit et méme s'accroIt sous le nouveau 
régime. 

L'adoption par Ia Grande-Bretagne du libre-echange, 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 l'économie continentale grace a Ia construction 
d'un réseau ferroviaire pendant les années 1850. Vers 1860, l'Amérique du Nord britan-
nique s'éloigne déjà perceptiblement de l'orbite impériale pour se rapprocher des 
A méricains. 

Le déclenchement de Ia guerre civile aux Etats-Unis, en 1861, suscite de graves problèmes. 
La decision prise par Ia Grande-Bretagne de rester neutre offusque Ic Nord et quand IL devient 
evident que Ic Sud est vaincu, de nombreux Nord-Américains britanniques 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 inter-
coloniaux, rnême si auparavant les Canadas avaient eu peu de rapports avec Terre-Neuve, 
La Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l'Ile-du-Prince-Edouard. En 1864, George 
Brown, John A. Macdonald et Georges Etienne Cartier forment une coalition inattendue 
dans Le dessein de réaliser I'union fédérale de toutes les colonies et, aux conferences tenues 
a !'automne de cette année-là a Charlottetown et a Québec, its élaborent une entente avec 
les représentants des colonies de l'Atlantique. Finalement,un antagonisme généralisC envers 
Ia riouvelle entente decide Terre-Neuve et l'lle-du-Prince-Edouard a s'abstenir (mais en 1873 
cette dernière reviendra sur sa decision a Ia suite de difficultés financiCres). En Nouvelle-
Ecosse et au Nouveau-Brunswick, une forte majorité s'oppose elle aussi ala nouvelle entente, 
mais l'hahileté politique de Charles Tupper et de Leonard Tillev, ferinement appuvés par 



JA 

I 

•a... ••••• 

La G rande- Bretagne, persuade ces colonies d'entrer dans La fédération avec Ic Québec et 
L'Ontario. L4cte de I4 mérique du Nord brisannique est vote a Londres et entre en vigueur 
le 1cr  juillet 1867. 

En 1869, lorsque Ic Dominion du Canada achéte les immenses territoires de l'Ouest jusque-
là contrôlés par La Compagnie de Ia Bale d'Hudson, les Métis du Manitoba, issus de l'union 
de Francais et d'lndiens qui se livraient au commerce des fourrures, craignent qu'on fasse 
fi de leurs droits. Sous Ia conduite de Louis Riel, us obligent Ic gouvernement fédéral a 
accorder Ic statut de province au Manitoba en 1870. 

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

La ConfCdCration visait a rCduire Les conflits ethniques et religieux, mais elle ne pouvait 
Les supprimer. Lorsque Louis RieL est exécuté pour le rOle qu'il a jouC dans le soulévement 
de 1885, de nombreux Québécois y voient Le symbole d'une campagne tendant a restreindre 
les droits des francophones et des catholiques hors Québec. Ils 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 francophone a Ia tête du gouvernement fédéral 
s'explique du fait qu'iI a su convaincre Les éiecteurs qu'iI pouvait en arriver a une solution 
de compromis. Néanmoins, en matière d'enseignement, La question des droits des catholi-
ques et des francophones hors Québec tourmente Laurier tout au long de son mandat, en 
particulier Lorsque les provinces de I'Alberta et de La Saskatchewan sont créées en 1905. 
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Toutefois, Laurier a Ia bonne fortune de détenir le pouvoir a une époque de croissance 
rapide. A partir de 1897, le Canada attire d'Europe et des Etats-Unis un grand nombre 
d'immigrants qui remplissent les villes canadiennes ou qui travaillent ala culture de millions 
d'acres de terres nouvelles dans les prairies de I'Ouest. Une conjoncture mondiale favorable 
crée alors d'excellents marches pour Ic ble, les produits forestiers et les minéraux canadiens. 
Néanmoins, un mécontentement subsiste a l'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 Quebec, mais de sérieux désaccords opposent francophones et anglophones 
au sujet des relations du Canada avec I'Empire britannique L.orsque Ic gouvernement Launer 
négocie avec les Etats-Unis, en 1911, un accord de libre-échange des produits naturels, ii 
est défait par les électeurs canadiens-anglais qui considérent que cette initiative contribuera 
a affaiblir tes liens du Canada avec Ia Grande-Bretagrie eta favoriser son annexion aux Etats-
Unis, Landis que les Canadiens francais Iui reprochent de ne pas lutter plus fermement contre 
les impérialistes. 

Le plus grand défi auquel fera face Robert Borden, successeur conservateur de Laurier, 
sera d'assurer Ia participation du Canada ala Premiere Guerre mondiale. En 1917, Borden 
cede ala pression de renforcer les troupes volontaires par Ia conscription, malgré l'opposi-
tion de Laurier et de Ia plupart des autres leaders canadiens-français. Borden persuade les 
Libéraux canadiens-anglais qui appuient ses politiques de s'unir a lui dans une coalition. 
Or nombre d'agriculteurs, de groupes d'immigrants et de syndicalistes n'approuvent pas 
Ia rnaniCre dont le gouvernement oriente l'effort de guerre, cc qui explique en partie l'effri-
tement de la coalition Borden et Ic retour au pouvoir des Libéraux en 1921. 

- 	 -. 	 -'' S USC,!t ste dr5evt pour 1ev fifn;s d's'joque. 
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Joignant l'astuce a l'habileté, Ic nouveau premier ministre, Mackenzie King, maitrise 
les 65 députés du Parti progressiste élus par les agriculteurs mécontents et, vers Ic milieu 
des années 1920, les Progressistes disparaissent peu a peu comme formation de poids. Méme 
si Ia nouvelle prospérité n'atteint pas Ic méme niveau dans toutes les regions, Ia fin de La 
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 a I'intérieur 
comme a I'extérieur du pays. Des succursales d'entreprises américaines se multiplient (grace 
notamment au tarif protecteur institué par La politique nationale de Macdonald en 1879), 
d'autant que I'intCgration du pays a un système économique continental dominé par ses 
voisins du sud franchit alors une nouvelle étape. 

Aucun pouvoir public ne voit de solution a l'effondrement tragique de l'Cconomie cana-
dienne dans les années 1930. En 1933, le cinquiéme de Ia population active est en chômage 
et le gouvernement fédCral doit verser de fortes sommes en allocations de secours. La dépres-
sion convainc de nombreux Canadiens que leur constitution nécessite une réforme, car 
divers problémes, comme le chômage, sont du ressort des provinces, alors que seul le gouver-
nement national dispose des moyens pour s'y attaquer. En 1940, Ia prospérité née de Ia 
guerre a atténuC les problCmes du pays, de sorte que Ia question constitutionnelle se fait 
moms urgente. 
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Le gouvernement Mackenzie King s'emploiera a mobiliser l'économie pour Ia guerre 
et a éviter que Ia conscription ne suscile entre francophones et anglophones des dissen-
sions comme II s'en était produic lors de La 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 inapercus 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 reel dans cette province. L.a prospérité du temps de guerre place 
alors le Canada, ne serait-ce que temporairement, au rang des grandes puissances miii-
taires et industrielles, et King veille a ce que les travailleurs en bénéficient; a ceue fin, ii 
adopte de nouvelles politiques fiscales visant au plein emplol. 

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 industrialisée; cependant, Ia pêche, l'agriculture et l'exploitation des ressources 
naturelles 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 fonds a divers programmes de pensions, d'assurance-hospitalisation et d'assurance-
maladie et d'aide aux chômeurs et aux personnes handicapées. C'est en raison de tels 
programmes que les Terre-Neuviens se laissent convaincre de devenir citoyens de Ia dixième 

E,rploiw:ion agricole prEs de Montréal (Qc). Lepaysage rural du sud du Québec, avecses lerres agricoles deforme 
longue et élroile. eat lout bfail particulier a celte province etfait contraste avec lea lerres deforme reclangulaire 
du sud de i'Ontario. 
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province du Canada en 1949. Seuls le Québec et, dans une moindre mesure, l'Ontario 
formulent des reserves quant ala centralisation du pouvoir dans ces domaines. Les provinces 
pauvres seront aussi favorisées par l'adoption, a la fin des années 1950, d'un régime offi-
ciel de péréquation visant a réduire les inCgalités régionales. 

La victoire écrasante du Parti conservateur sous John Diefenbaker en 1958 (annCe oü 
le parti gagne même 50 sieges au Québec) semble marquer le debut d'une ère nouvelle dans 
Ia politique canadienne. En fail, Diefenbaker ne salt pas proliter de l'occasion et ilest dClait 
en 1963, offranc ainsi aux Libéraux Ia possibilité de reprendre le pouvoir. Saul pour une 
breve période de regne conservateur en 1979-1980, les Libéraux conserveront le pouvoir 
jusqu'à ce que les Conservateurs obtiennent une majorité spectaculaire de 211 sieges en 
.septenthre 1984. La transformation de Ia Co-operailve Commonwealth Federation en une 
formation appelée Nouveau Parti démocratique (NPD) en 1961 ne confèrc pas ace groupe 
Ic rang de grand parti, mais Ic soutien dont II bénéficie Iui garantira nCanmoins l'élection 
de deputes au prochain scrutin. Une régionalisation assei prononcCe des appuis aux parlis 
rnarque Ia scene politique canadienne depuis les années 1960: le NN) n'a pas de soutiens 
fermes a I'est de I'Ontario, tandis que les Libéraux, qui ont perdu peu a pcu leur clientele 
dans l'Ouesi, sont amenés a compter davantage sur le Québec, qui pourtant capituicra Iui 
aussi en faveur des ('onservateurs en 1984, accordant a ce parti 58 sieges. 
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Tout comme ses prédécesseurs et ses successeurs, Dictenbaker se trouve contront 
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 cours de son mandat, on s'inquiète du niveau élevé de l'investissement amen-
cain au pays et de ce qui pourrait en résulter pour Ia souveraine indépendance du Canada. 
Au cours des deux décennies suivantes, Ia question de savoir s'il convient de chercher a 
rCsoudre le problème ou de ne pas s'en soucier devient un important sujet politique. Le depart 
ile Pierre Trudeau et La victoire écrasante du Parti conservateur sous La direction d'un autre 
Québécois, Brian Mutroney, en 1984, annonce une ère nouvelle dans les relations ala fois 
entre francophones et anglophones et entre le Canada et les tats-Unis. 

Au moment du centenaire de La Confédération, en 1967, Ia question de la réforme cons-
titutionnelle, en veilleuse depuis longtemps, commence a retenir l'attention. A Ia suite du 
réveil du nationalisme québécois dans les années 1960, le Québec s'irrite des restrictions 
unposées par le système fédéral existant, malgré les efforts du gouvernement Lester Pearson 
pour en arriver a des compromis. Le choix, en 1968, de Pierre Trudeau comme Premier 
rninistre est attribuable pour une large part a sa reputation d'expert en matière constitu-
tionnelle et de Québécois partisan d'un gouvernement central fort. Toutefois, La decision 
clu 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 vets les questions Cconomiques. 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 énergétique 
national, concu pour assurer l'autosuffisance du Canada en énergie et encourager Ia parti-
cipation 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, Le taux de 
chômage atteint les niveaux des années 1930 et le produit national brut regresse en monnaie 
constante. 

Le nationalisme québécois agressif des années 1960 semble avoir Cté mis en échec par 
Ia crise d'octobre 1970, au cours de laquelle le gouvernement impose Ia Loi sur les mesures 
de guerre et envoie 10,000 militaires dans Ia province pour combattre les activitCs terroristes 
du Front de liberation du Québec. La vaste majorité des Canadiens approuvent cette réac-
lion, mais certains doutes surgissent par Ia suite quant a l'authenticité de ol'insurrection 
réelle ou apprëhendéea qui I'a provoquée. Quoi qu'il en soit, l'élection du Parti quebécois 
en 1976 démontre qu'iI subsiste chez Ies francophones un net mécontentement. Même si 
Ic gouvernement de René Lévesque n'obtient pas le mandat de négocier Ia <souverainetC-
association>) avec Ic reste du Canada lots du référendum provincial de mai 1980, sa victoire 
aux elections generales subséquentes indique que le séparatisme n'a pas perdu son attrait 
aux yeux de bien des Quebecois. 

L'Clection du gouvernement Lévesque au Québec contribue a ranimer les nCgociations 
au sujet de La constitution. Pendant Ia campagne référendaire, les anti-séparatistes, diriges 
par Pierre Trudeau, promettent ala population du Québec de '< renouveler le fédéralisme a, 
et Iorsque les premiers ministres provinciaux échouent dans leur tentative d'entente sur Ia 
réforme constitucionnelle, le Premier ministre du Canada declare son intention de procéder 
unilatéralement au rapatriement de Ia constitution et d'y inclure une formulede modifica-
lion ainsi qu'une charte des droits. Momentanément arrété par Ia decision de La Cour 
supreme, selon laquelle cette ligne de conduite serait anticonstitutionnelle sans L'approba-
lion d'un nombre important de provinces, Ic Premier ministre persiste néanmoins dans son 
Intention. Ses initiatives auront pour résultat L'accord 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 de 1982 sur le Canada 
est solennellement proclamée par Ia reine sur Ia Colline du Parlement a Ottawa. 
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Go uvernemen I 
En principe, Ic Canada est devenu un pays entièrement souverain en 1926, mais ce n'est 

que Ic 17 avril 1982, date de Ia proclamation de Ia Loi constitulionnelle de 1982, que dispa-
raIl Ic dernier vestige officiel de son ancien statut colonial. 

Cette loi et ies modifications afférentes ne sont qu'une ossature de pouvoir, qui trouve 
sa substance dans I'interprètation des tribunaux, dans les diverses lois du Parlement et des 
legislatures et, surtout, dans les coutumes ou conventions>. Les pouvoirs de la Couronne 
sont exercCs, scion l'expression des Pères de Ia Confédération, scion les principes bien Ctablis 
de Ia Constitution britannique, c'est-à-dire scion les usages et les interpretations qui ont 
progressivement transformé Ia monarchie britannique en une democratic parlementaire. 
Le Canada a hérité de ces conventions et les a adaptées a ses propres besoins. 

L.4cte de /4 merique du Nord brilannique de 1867, qui s'appelle maintenant Ia Loi cons-
iii utionnelle de 1982, con fère au Parlement canadien Ic pouvoir de ((faire des lois pour Ia 
paix, l'ordre et Ic bun gouvernement du Canada, relatfvement 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 d'exemples de cette autoritC legislative générale qui vise 
notamment: Ia defense, le pré!èvement de deniers par tous modes ou systémes de taxation, 
Ia réglementation du trafic et du commerce, Ia navigation et les bãtiments, les pëcheries, 
le cours monétaire et les banques, Ia banqueroute et Ia faillite, l'intérêt de l'argent, les brevets 
et les droits d'auteur, le manage et le divorce, Ia loi criminelle et Ia procedure en matière 
criminelle, les penitenciers, les societes de navigation, traversiers, chemins de let, canaux 
et télégraphes interprovinciaux et internationaux, et tous < travaux> situés dans une province 
et declares par le Parlement o8tre pour l'avantage general du Canada>>. Depuis 1940, 
l'assurance-chômage relève également de Ia competence fédérale. 

EActe de 1867 con fère au Parlement et aux legislatures provinciales des pouvoirs communs 
en matière d'agriculture et d'immigration, Ia Ioi fédérale prévalant en cas de contlit. Des 
modifications apportées depuis accordent une autorité commune concernant les pensions, 
mais oii Ia loi provinciale prevaut en cas de conflit. 

La Loi constilutionnelle de 1982 confère un statut égal au francais et a l'anglais dans toutes 
les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada et dans celles de Ia legisla-
ture et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le francais et l'anglais peuvent être 
employés dans les débats des legislatures et dans toutes les affaires et tous les actes de proce-
dure des tribunaux du Quebec et du Manitoba et doivent l'être 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 l'instruction dans Ia langue de Ia minorite, 
francophone ou anglophone, dans chaque province ou territoire, confère certains droits 
en matiCrc d'enseignement a des groupes confessionnels et affirme et reconnait les droits 
des peuples autochtones du Canada. De plus, Ia Charte canadienne des droits et libertés, 
enchâssèe dans Ia Constitution, protege les libertés fondamentales, les droits démocrati-
ques, Ia liberté de circulation et d'établissement, les garanties juridiques et les droits a I'égalite 
pour tous les Canadiens. 

Chaque legislature provinciale a competence exclusive dans les matières suivantes: Ia 
modification de Ia Constitution de Ia province (sauf en ce qui concerne Ia charge de 
Iieutenant-gouverneur, le chef du pouvoir executi f provincial), les ressources naturelles, Ia 
taxation directe pour des objets provinciaux, 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, l'incorporation de 
compagnies provinciales, Ia célébration du manage, Ia propniété et les droits civils, l'admi-
nistration de Ia justice, toutes les matières denature purement locale ou privée et l'éducation, 
sous reserve de certaines garant ies pour les écoles confessionnelles a Terre-Neuve et les Ccoles 
catholiques romaines ou protestantes dans les autres provinces. De par les decisions des 
tnibunaux, << la propriété et les droits civils >> ont énormèment d'ampleur, englobant Ia presque 
totalité de Ia legislation du travail et une grande partie de Ia sécunité 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 d'une province et Ia composition de Ia Cour 
supreme. Pour les autres modifications constitutionnelles d'application génCrale, Ie consen-
tement du Parlement et de sept provinces représentant au moms 50 07o de Ia population est 
requis. Cependant, si une modification constitue une derogation au pouvoir législatif, aux 
droits de propniété ou a tout autre droit ou privilege de Ia legislature ou du gouvernement 
d'une province, l'assemblée legislative d'une province peut expnimer son dissentiment et 
Ia modification ne sera pas en vigueur dans cette province. Dans un tel cas, s'il s'agit d'une 
modification prévoyant letransfert du pouvoir législatifau Parlement en matiére d'éduca-
tion ou d'autres activités culturciles, Ic Canada fournira une compensation raisonnable a 
toute province oü ne s'applique pas Ia modification. 
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POPULATION 
Le Canada est le 2e plus grand pays du monde, mais ii occupe Ic 31e rang sur le plan de 

Ia population. Scion les résultats du recensement tenu en juin 1986, II y avait 25,354,064 
Canadiens. Compai-ativement aux chiffres du recensement de 1981, Ia population s'est accrue 
de 1,010,883 personnes, ce qui représente une hausse de 4.2 °lo. II s'agit de Ia plus faibie crois-
sance enregistréc entre deux recensements depuis 25 ans. 

La population est concentrée dans un corridor plus ou moms continu qui longe Ia frontière 
avec les Etats-Unis et 61 016 de celle-ci habite dans deux provinces, I'Ontario et le Québec. 
Depuis les 25 dernières années, Ia tailie relative de chaque province a toutefois change. Par 
rapport aux chiffres du recensement de 1961, ceux du recensement de 1986 révèlent que trois 
provinces (l'Ontario, l'Alberta et Ia Colombie-Britannique) ainsi que les Territoires du Nord-
Ouest ont accru leur part de Ia population tandis que, dans six provinces, cette part a régressé 

Accroissement naturel 
L'accroissement naturel est actuellement responsable d'environ 75 07e de I'augmentation 

de Ia population canadienne. Son taux annuel (approximativement 8 naissances pour 1,000 
habitants), tout en Ctant i'un des plus éievés des pays industrialisés, est Ic plus faible que 
le Canada ait jamais connu. Le nombre des naissances augmente iégèrement depuis 13 ans, 
bien que le taux de natalité (IS pour 1,000) continue de diminuer. Un tel taux, s'il devait 
se maintenir, entralnerait Ia depopulation au debut du siècle prochain. Cependant, certains 
signes semblent indiquer qu'on pourrait bientôt assister a une Iégère remontCe. 



	

••— -ç 	-1 

	

$i 	liii ' 

	

U 	 UUU•I•lUIIIII H IF II 
I  

,- 

	

principles 	 IF11T 
g. 

%IiIIitr.. 
•iI.c72.o 	 I 

IE Toronlo 	 I-.- 	
13,427.2 

1 	

\duntrëal - 	 11,830.2 

1694.4  

ancou%cr
II .380.7 

367.8 
()IIa-IIull 	

1819.3 

275.2 
Ldnionlun 	 785.5 

j201 .0 - 	
(aIgar 	

1671.3 	 1956 

Sinnipeg 

	

	 1986 

1328.4 
- Quawc 	 603.3 

- .4._. 	I IarniIIon 	
1557.0 

- 	'I,(atharines- jJ33.0 
'iagara 	_J343.3 

vp 

	

I 	 .1 

• 	 . 
1!! ' • 

,.. 	•i 	 - 

%'. 

,, 



Lai  
4. ... 

Pon- 
0  '_~7 

4 
• 

fJ 
- 

Lei qu,ntupMs 16,i oft jeu leur premser annsyerso,re. en compagnie de leur swur ägte de trots 
ans Fe 22 septembre 1988. II s'agi: des premiers quintuples a voir Fe jour au Canada depws Ia nais' 

sance des szurs Dionne en 1934. 

Répartllion de Is population dii Canada, 1961 et 1986 

Province ou territoire 1961 

Habitants 
Nombre 

1986 

Habitants 
Nombre 

Terre-Neuve 	.............. 457.853 2.5 568.349 2.2 
tIe-du-Prince-douard 104.629 0.6 126.646 0.5 
Nouvelk-Ecosse 737.007 4.0 873.199 3.4 
Nouveau-Brunswick 597.936 3.3 710.422 2.8 
Québct.  ...................  5.259,211 28,8 6,540,276 25.8 
Ontario 	.................. 6,236,092 34.2 9,113,515 36.0 
Manitoba ................. 921,686 5.1 1,071.232 4.2 
Saskatchewan 925,181 5.1 1,010.198 4.0 
Alberta .......... ... ......  1,331,944 7.3 2,375,278 9,4 
Colombie.Britannique 1.629,082 8.9 2,889,207 11.4 
Yukon 	................... 14.628 0.1 23,504 0.1 
Territoires du Nord-Oucat 22.998 0.1 52.238 0.2 

Canada ............. ......  18,238.247 100.0 25,354,064 100.0 

-'S 
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\lme ci Ic nombre des déec, aui2mentc ILI i aussi. en iaison de I iceroissenielil ci dii vicil-
issement de a population, Ic taux dc mortalité se maintient autour de 7 décès pour 1,000 

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 1985, elIe était de 73 ans pour les 
hommes et approchait les 80 ans pour les femmes. Cette augmentation de Ia longévité est 
due surtout au succès important obtenu récemment dans Ia lutte contre les maladies cardio-
vasculaires, Ia principale cause de décès. Le combat contre ies cancers, Ia deuxième grande 
cause de décès, est pour le moment moms encourageant; quelques genres font moms de 
viclinies, rnais d'autres en tout de pius cii plus. 

Immigration 
Historiquement, I'immigration ajoué un role primordial dans l'accroissement de Ia popu-

lation du Canada. En 1986, les immigrants représentaient 15.6% de Ia population du pays. 
I 'immigration a toujours été cyclique et directement ou indirectement He a Ia conjonc-
Lure économique, les périodes de prospérité ayant correspondu assez exactement aux années 
d'arrivée des plus grands groupes. Le ralentissement de l'activité économique dans l'ensemble 
du monde occidental ces dernières années a incite le gouvernement du Canada a restreindre 
i moms de 100,000 Ic nombre des immigrants en 1983 et 1984. 

Depuis 1984, Ia nouvelle direction prise en matière de politique vise un accroissement 
inodéré et contrôié du nombre d'immigrants admis. Cette politique tient compte des possibi-
Ides qui existent sur le plan économique, de certaines questions d'ordre démographique, des 
engagements pris a l'endroit des refugiés et de l'importance de Ia reunification des families. 
Fri 1987, 146,994 immigrants ont été admis au Canada, comparativement a 88,239 en 1984. 

II y a eu une hausse importante du nombre d'immigrants autonomes admis en raison 
Lie leurs compétences. La direction prise en matière de politique a été maintenue en 1988: 
environ 130,000 immigrants ont été admis. 

Traditionnellement, Ia majorité de Ia population immigrante venait d'Europe, parti-
eulièrement de I'Angleterre. Depuis une dizaine d'années, cependant, on constate une 
diversification des pays d'origine des personnes qui viennent s'étabiir au Canada. On note 
en particulier une augmentation importante des immigrants asiatiques. Indépendamment 
des conditions économiques, le Canada a toujours accueilli des réfugies de tous les pays 
dii monde quand les circonstances ie demandaient. Après Ia Seconde Guerre mondiale 
surtout, mais aussi au debut des années 1980, nombre de citoyens d'Europe de I'Est ont 
trouvé refuge au Canada; au milieu des années 1970, cc furent des Antillais et des 
Africains et, ala fin des années 1970, des personnes de l'Asie du Sud-Est. Dans les années 
1980, un nombre croissant de refugies en provenance de I'Amérique latine se sont établis 
au Canada. 

En 1986, plus de Ia moitié de Ia population immigree du Canada habitait en Ontario, 
province øü les immigrants représentaient près du quart de Ia population. Comme en 
Ontario, les immigrants constituaient près du quart de Ia population de Ia Colombie-
I3ritannique, proportion nettement supérieure a Ia moyenne nationale (15.6%). Tandis 
que moms du tiers de Ia population canadienne vivait dans les trois plus grandes regions 
métropolitaines du pays (Toronto, Montréal et Vancouver) en 1986, plus de Ia moitié de 
Ia population immigrée habitait ces centres urbains. 

La politique canadienne d'immigration et toutes les questions connexes relèvent de Ia 
Commission de i'emploi et de l'immigration du Canada bien que cc soit Ic ministère des 
Affaires extérieures qui se charge des services d'immigration a I'étranger. Aux termes de 
Ia Constitution, I'immigration est une responsabilité partagée et Ic programme fédéral est 
execute avec la collaboration des provinces. Celles-ci sont particulièrement actives au niveau 
de i'accueil des immigrants et de leur integration au milieu. 
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Caractéristiques de Ia population 
Scion les données du recensement de 1986, Ia structure par age de Ia population continue 

d'évoluer de facon importante. Au nombre des facteurs influents se trouvent Ia difference 
entre les taux de naissance enregistrés auparavant, surtout i'explosion démographique dans 
les années 1950 et au debut des années 1960, qui a été suivie de l'effondrement de Ia natalité 
ala fin des années 1960 et dans les années 1970, ainsi que Ia hausse notable de l'espérance 
de vie. 

Le Canada est toujours un pays jeune, mais ii vieillit rapidement. Entre 1961 et 1986, 
Ia proportion de Canadiens qui avaient moms de 15 ans est passée de 34 010 de Ia popula-
tion totale a 21 %; elie devrait atteindre environ 16% en 2011. Pendant Ia même période, 
Ia proportion de personnes de 65 ans et plus est passée de 8 076 a ii % ; die devrait se fixer 
a environ 16% en 2011. Au cours des années 1970 et 1980, ce dernier groupe d'âge a progressé 
plus que tout autre groupe et cc fort taux de croissance devrait continuer bien après Ic debut 
du prochain siècle. 

L.e groupe d'âge des personnes de 65 ans et plus se caractérise aussi par un déséquilibre 
entre les nombres de femmes et d'hommes. Les chiffres du recensement de 1986 montrent 
ainsi que, pour 100 hommes, ii y avait 138 femmes. Cela s'explique surtout par une difference 
sur le plan de Ia longévité, les femmes vivant en moyenne sept ans de plus que les hommes. 

Elements de variation de Ia population, 1961-1986 

Accrois- Accrois- Migration Ratio 
sement sement nette migration- 
total naturel r*siduelle accroissement 

total 

Millers Millers Millers 
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 
1981-1986 	............. 1,011 988 23 2.3 

La structure familiale évolue aussi a plusieurs égards. Aujourd'hui, les jeunes adultes 
tendent a se marier plus tard dans Ia vie. Par consequent, Ia proportion de célibataires ayant 
entre 20 et 34 ans a continue de croltre entre 1981 et 1986. Par exemple, 60% des femmes 
âgées de 20 a 24 ans étaient célibataires en 1986, comparativement a SI % en 1981 et a 40% 
en 1961. Des tendances similaires ont été observées pour les femmes ayant entre 25 et 34 
ans ainsi que pour les hommes des mèmes groupes d'âge. 

Un nombre croissant de Canadiens vivent désormais en union libre, c'est-à-dire hors des 
liens du manage. En 1986, I couple sur 12, ou 8% de tous les couples, soit 487,000 familIes, 
déclarait vivre en union libre, ce qui représentait une hausse de 38% par rapport aux chiffres 
de 1981. 

Bien que Ic nombre de families ne cesse de croltre au Canada, Ia familIe moyenne compte 
maintenant moms de membres. Entre 1961 et 1986, Ic nombre moyen de personnes par 
famille est passé de 3.9 it 3.1. 
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Pays d'immigrants 
Ic déharquernent de Jacques Cartier a Québec au XVle siècle marque I'arrivée du 

premier établisement corinu de non-autochtones au Canada. Durant les 200 années 
suivantes, jusqu'en 1760, Ia plupart des colons viennent de La France; puis, Ia configura-
tion se modifie par l'afflux d'immigrants en provenance du Royaume-Uni (Anglais, Irlandais 
et cossais) qui arrivent soit des Etats-ijnis (les loyalistes), soit directement de I'Europe. 
Au XXe  siècle, une transformation spectaculaire se produit a nouveau, Ia grande majorité 
des immigrants qui entrent au Canada venant désormais de l'Europe continenaIe et, plus 
tard au cours du siècle, d'autres continents. 

En 1986, 72 To des Canadiens ont déclaré être d'une seule origine ethnique. De ce groupe, 
un peu plus du tiers étaient d'origine britannique et un tiers d'origine francaise. 

Les réponses a Ia question portant sur l'origine ethnique du recensement de 1986 illus-
trent les disparités régionales. C'est a Terre-Neuve que I'on trouvait Ia plus forte proportion 
de citoyens ayant une origine commune. En effet, 80% des Terre-Ncuviens ont déclaré ètre 
uniquement d'origine britannique. Au Québec, 78010  des répondants ont déclaré We unique-
ment d'ascendance francaise. 

Les provinces de I'Ouest, notamment le Manitoba et Ia Saskatchewan, présentaient une 
plus grande diversité ethnique. Ic groupe d'origine britannique unique représentait respec-
tivement un peu plus de 21 % et de 22 % de toutes les origines ethniques uniques déclarées 
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par les residents de ces provinces pour sa part, Ic groupe dorigine allernande, deuxiCine 
en importance, représentait respectivernent 9% et 13 01o. 

Les Territoires du Nord-Ouest étaient Ia seule region au pays oü les principales origines 
ehniques n'étaient ni britannique ni francaise. Les autochtones constituaient le groupe 
etlinique majoritaire et les residents uniquernent d'origine autochtone représentaient 52% 
de Ia population. 

En 1986, 25 076 de tous les Canadiens ont déclaré être d'une origine ethnique autre que 
trançaise ou britannique. Cela comprenait les personnes ayant déclaré une origine unique 
autre que britannique ou francaise et celles ayant déclaré une origine multiple ne compre-
lam ni l'origine britannique ni l'origine francaise. 

De tous les Canadiens d'une origine autre que francaise ou britannique, 63 % étaient 
d'origine européenne, 10 076 d'origine asiatique, 6% d'origine sud-asiatique ou ouest-
asiatique (Moyen-Orient), 6 07o d'origine autochtone, 3% d'origine noire, 2% d'autres 
origines et 10 07o d'une origine multiple ne comprenant ni Ia britannique ni Ia francaise. 

On notait une grande disparité régionale au sein de Ia population d'origine autre que 
britannique ou française. Ainsi, c'est dans les Territoires du Nord-Ouest que I'on trouvait 
a plus forte proportion de ces personnes (64 076), principalement en raison de l'importance 
ile Ia population autochtone, et c'est a Terre-Neuve que l'on trouvait le plus faible pourcen-
tage de celles-ci (2%). Au Manitoba et en Saskatchewan, cette proportion était supérieure 
a 40%. 

On remarquait également des differences dans Ia repartition régionale de certains 
zroupes. Les Asiatiques avaient tendance a habiter en Ontario et en Colombie-Britannique 
plutôt que dans les Maritimes ou a Terre-Neuve. Par ailleurs, 85% des Noirs vivaient en 
Ontario et au Québec et les personnes d'origine européenne prédominaient dans toutes 
les provinces. 

Le gouvernement reconnaIt l'existence de Ia mosaIque culturelle canadienne en finan-
cant des programmes destinés a promouvoir, preserver et partager les heritages culturels 
ainsi qu'a favoriser l'appréciation et la comprehension mutuelles entre tousles Canadiens. 
Ce secteur du multiculturalisme du Secretariat d'Etat verse des subventions ou des fonds 
a divers groupes pour des activités visant a encourager le pluralisme culturel, Ia mise en 
valeur des ressources, Ia communication interculturelle ainsi que la participation des 
itouveaux citoyens a La vie de Ia société. 

En 1947, Ic Canada devient le premier pays du Commonwealth a adopter une citoyen-
neté nationale distincte. Une nouvelle Loi sur 10 ciroyenneté est proclamee par le Parlement 
Ic 15 février 1977 et elle a notamment pour objet d'éliminer les distinctions entre les candi-
dats fondées sur l'âge, Ic sexe, l'état matrimonial ou Ic pays de citoyenneté précédente. 

Le Secretariat d'Etat est chargé de l'administration et de I'interprétation de Ia Loi 
var Ia citoyenneté, y compris de Ia prestation d'un service national pour l'octroi de Ia 
citoyennete canadienne et Ia délivrance de certificats de citoyenneté canadienne. Pour 
tre 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 au cours des quatre années précédant immédiatement sa demande. Les candi-
dats doivent pouvoir parler l'une ou I'autre des langues officielles, soit Ic francais ou 
l'anglais, avoir une certaine connaissance du Canada ainsi que des devoirs et privileges 
ciue comporte Ia citoyennet&, prêter Ic serment de citoyennete et ne pas tomber sous le 
coup des interdictions spécifiques stipulées dans Ia Loisurla citoyenneté. Pout devenir 
un citoyen canadien, une personne doit faire une demande de citoyenneté, se presenter 
devant un juge de Ia citoyennetC pour une audience et préter Ic serment de citoyennete 
Iors d'une cérémonie devant Ic tribunal. Les demandes d'informations détaillCes peuvent 
tre adressées a La cour de Ia citoyenneté Ia plus proche ou envoyées par Ia poste au SecrC-

Lariat d'Etat, Enregistrement et promotion de Ia citoyenneté, boite 7000, Sydney 
(Nouvelle-Ecosce). BIP6V6. 



%I,chael JVon/ 	 IL. ' i 'u Di' 	 ; 
acf,viiès d9 Luiture,s ( ,nQda 88, e'ène,n.,:i ,c,uIi,: :i:,.'r:',.i, .,i., 	.i,,, ,(h,,n du L u,z.idu. 



!;! 

! t 

:i 

4' 
I,  4$ 

Population, selon certaines origines ethniques' 

Ongine elhnique Total 

Nombre 

Origines simples 	..................... 18,035,665 72.1 

Francaise 	........................... 6,087,310 24.3 
Anglaise 	............................ 4,742.040 18.9 

cossaise 	........................ ... 865,450 3.5 
Irlandaise 	........................... 699,685 2.8 
Allemande 	.......................... 896,715 3.6 
Italienne 	. ........................... 709,585 2.8 
Ukrainienne ......................... 420,210 1.7 
Indienne d'Amèrique du Nord 286,230 1.1 
Hollandaise 	......................... 351,765 1.4 
Chinoise 	............................ 360,320 1.4 
Scandinave .......................... 159,335 0.6 
Juive 	............................... 245,860 1.0 
Polonaise 	........................... 222,260 0.9 

Origines multiples 2  ................... 6,986.345 27.9 

Ensemble de Ia population 25,022,005 100.0 

Donn6es du recensement dc 1986. 
2 Inclut les personnes qui ant d6clar6 plus d'une origine. 
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12s autochtones 
Lors du recensement de 1986, 711,720 personnes, c'est-à-dire 3% de Ia population totale 

du Canada, ont indiqué être d'origine autochtone et 286,230 répondants ont donné 1ndien 
de l'Amérique du Nord comme réponse unique, 59,745, (<Métis>> et 27,290, o Inuit ,>. 

Quelque 332,500 personnes (47 016 des répondants) ont déclaré être d'origine a Ia fois 
autochtone ct non autochtone Par ailleurs, 5,960 personnes (I des répondants) ont donné 
une réponse multiple ne comprenant que des origines autochtones. 

La plupart des autochtones du Canada vivent dans les Territoires du Nord-Ouest et dans 
les provinces de l'Ouest. Ainsi, 59 07b des répondants des Territoires du Nord-Ouest (30,530) 
et 21 076 de ceux du Yukon (4,990) ont déclaré être d'origine autochtone tandis que 8% 
de Ia population totale du Manitoba (85,235) et de Ia Saskatchewan (77,645) ont déclaré 
au moms une origine autochtone. Par contre, seulement I O/o des residents de l'IIe-du-Prince-
Edouard (1,290) se disaient d'origine autochione. 
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Les Indiens 
On ignore Ic 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 les persoanes qui 
n'ont pas suffisamment d'ancëtres indiens pour avoir droit a ce statut et les descendants 
des personnes qui ont recu des terres ou des certificats d'argent. 

11 existe au Canada plus de 50 langues ou dialectes indiens différents appartenant a 10 
principaux groupes linguistiques: algonquin, iroquois, sioux, athapaskan, kutenai, salish, 
wakash, tsimshian, haida et tlingit. 

Education. Les services d'enseignement destinés aux Indiens des reserves relèvent du 
gouvernement fédéral qui, par I'intermédiaire du ministère des Affaires indiennes et du 
Nord, fournit ou finance un éventail complet de programmes d'enseignement depuis Ia 
maternellejusqu'à Ia fin du secondaire. Dc plus, une aide est offerte aux Indiens admissi-
bles qui recoivent une formation universitaire, professionnelle ou technologique, ou qui 
font l'apprentissage d'un métier. 

Depuis l'agrement par le gouvernement fédéral, en 1973, du principe de I'autonomie 
gouvernementale contenu dans le document de Ia Fraternité des indiens du Canada intitulé 
Les Indiens, maltres de leur Education, un nombre croissant de bandes indiennes pren-
nent en main leurs écoles et d'autres programmes d'enseignement. Sur un total de 384 écoles 
fédérales et de bandes, 243 sont administrées par les autorités indiennes chargées de l'éduca-
tion. La plupart des 141 écoles fédérales gérées par Ic Ministère offrent des programmes 
élargis 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 egalement 
des cours paraprofessionnel.s pour former des aides-enseignarns et des conseillers sociaux 
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indiens pour les écoles fédérales, provinciales et celles administrées par les bandes. Affaires 
indiennes et du Nord Canada, de concert avec Emploi et Immigration Canada, a finance 
des programmes de formation professionnelle, d'orientation professionnelie et de piuce-
ment. Ii s'est occupé Cgalement de preparer les représentants élus et nommés des ban1es 
indiennes cc des conseils des collectivités inuit a l'exercice de leurs fonctions. 

Autonomie gouvernementale. Le gouvernement fédéral a entrepris le processus de 
nCgociacion de I'autonomie gouvernementale des collectivitCs en 1986 afln de répondre 
aux propositions des collectivités indiennes et inuit qui désirent conclure des encentes en 
cecte matière depassant les limites de Ia Lol sur les Indiens. Le gouvernement fédéral ri'a 
pas i'intention d'imposer des modèles d'autonomie gouvernementale aux collectivités cc 
celles qui ne se sentent pas prétes a ce changement lCgislatif ne sont aucunement obligCes 
de s'engager dans cette voie. Les nouvelles ententes en matière d'autonomie gouvernementate 
doivent cependanc respecter les principes, compétences et institutions établis dans cc 
domaine au Canada. 

I)éveIoppemenl économique. On fournit aux indiens un appui technique et linancier 
pour Ia planificacion, Ic développement des institutions, I'expansion de l'entreprise et dc 
I'emploi et l'évolution socio-économique, afin de leur permettre d'atteindre Line autosuf 
fisance accrue sur Ic plan économique en les aidant a exploiter leurs ressources et a obtenir 
de i'emploi productif permanent. La conception globale ec Ia gest ion de ces aclivitCs seront 
progressivement transiérées aux Indiens eux-mêmes. 

Les Inuit (Esquimaux) 

U existe dans Ic monde quelque 100,000 Inuit. Le Canada en compte 25,000 environ et 
leur langue est I'inuktitut. Its vivent en petics groupes dans Ic delta du Mackenzie, dans 
les lies de i'Arctique et sur La côte des Territoires du Nord-Ouest, sur les rives quebécoises 
des baies d'Hudson et d'Ungava et all Labrador. Les collectivités inuit sont établies pour 
Ia piupart dans des baies, a i'embouchure de cours d'eau, prCs de bras de mer ou de fjords, 
témoignage d'une culture autrefois et aujourd'hui encore, pour une grande part, tribu-
taire des ressources marines (péche, cueillette et chasse). 

Mogasin de Iv iiun le Nideo,a wlfessur 171e de Ba/fin  (TN-O.). Regarder des films as: une actiwiê populaire 
chez Fe's hah,t 

or 
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De nos jours, bien que Ia vie de chasseur ci les relations particulières qu'eIle comporte 
avec le (erritoire demeure essentielles a l'identité des Inuit et a Ia facon dont us 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, chaudières et poêles 
a mazout, motoneiges et camions, écoles, hôpitaux, cinema et télévision, autant de facteurs 
qui ont transformé La vie dans le Nord. Les problèmes de la société du Sud y sont trans-
poses et souvent amplifies du fait de Ia rapidité de l'Cvolution sociale. 

Depuis longtemps Ia question de l'origine des Inuit suscite maintes hypotheses chez les 
archéologues. Ce peuple aurait pris naissance dans le nord-est de l'Asie prés de Ia rner de 
Bering, probablement entre 15000 et 10000 av. J.-C., et une succession de cultures arcti-
ques anciennes qui s'étend de l'est de La Sibérie au Groenland en passant par l'Alaska et 
Ic nord du Canada a ete identifiée et décrite par les spécialistes de Ia préhistoire esqul-
rnaude. Bien qu'on ne s'entende pas toujours sur Ia datation de ces cultures Ct sur leurs 
interrelations, on s'accorde pour penser que certaines phases culturelles arctiques distinctes 
sont identifiables; les plus connues sont les cultures Dorset (700 av. i-C. jusqu'à 1300 apr. 
J.-C.) et Thulé (1200 apr. J.-C. jusqu'au moment des premiers contacts avec les Européens). 

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

D'après les résultats des recherches archéologiques et les rCcits des premiers habitants, les 
Inuit du Canada vivaient jadis plus au sud qu'aujourd'hui, notamment sur le littoral atlanti-
que. C'était une population essentiellement côtière, qui tirait nourriture, combustible et véte-
ments du poisson et des mammifères aquatiques. Toutefois, certains groupes s'établirent 
a l'intérieur des terres, øü ils se nourrissaient de caribous et de poissons des lacs, faisaient 
des feux avec des arbustes au lieu du blanc de baleine et fréquentaient rarement La mer. 

Avec l'arrivée des baleiniers et des marchands de fourrure au debut du XIXC siècle, la 
vie inuit traditionnelle commenca a se modifier, l'économie reposant désormais non plus 
sur La chasse et Ia pêche mais sur le piégeage des animaux a fourrure. 

La Seconde Guerre mondiale accélère le progrès des déplacements aériens et suscite 
l'aménagement d'installations militaires et de stations radio et mCtéorologiques dans le 
Nord. Grace aux satellites de communication du Canada, le téléphone ainsi que La radio 
ci Ia télévision, qui diffusent certaines emissions en inuktitut, penètrent dans les foyers 
iiiuit. Le kayak et le chien de traIneau, jadis essentiels a Ia vie de chasseur et de trappeur 
de l'Jnujt, cèdent largement leur role au canot et au toboggan a moteur. Rares sont les 
villages dépourvus de piste d'atterrissage et Ia technologie moderne a considérablement 
rCtréci les vastes espaces du domaine esquimau. 

De facon generale, l'état de sante des Inuit s'est remarquablement amClioré ces dernières 
années et leur espérance de vie est meilleure qu'il y a seulement 20 ans. Des services rnédi-
caux 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 l'éducation, les affaires 
sociales, l'administration locale et le développement économique ont également contribué 
i Ia transformation spectaculaire du mode de vie des lnuit. Dans chaque village inuit viable, 
ii existe des écoles qui dispensent presque toujours un enseignement jusqu'à Ia 8e et Ia 9 
année. Pour les cours préparatoires a La formation professionnelle et le secondaire avancé, 
les éléves s'inscrivent ailleurs dans l'Arctique. Le gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest offre une aide financière genereuse aux élèves du postsecondaire qui fréquentent 
une université ou un établissement de formation professionnelle ou technique ailleurs. 
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La majorité des cotlectivités inuit sont devenues des villages constituCs gérant teurs 
propres affaires par l'intermédiaire de conseils étus. I.e Conseil des Territoires du Nord-
Ouest, organe comparable a ceux des provinces, compte huit Inuit parmi ses membres élus. 
Dc plus, un Inuk représente Ia partie orientale des Territoires du Nord-Ouest ala Chambre 
des communes ci deux Inuit siègent au Sénat. 

L'lnuit Tapirisat of Canada (Ia Fraternité esquimaude) est un organisme national créC 
en 1971 pour permettre aux Inuit de diriger ci d'administrer leurs propres affaires et 
promouvoir La croissance ci le développement de leur culture. Son conseil d'administra-
tion est Clu a l'assemblée gCnérale annuelle a laquelte participent des dClCguCs de toutes 
les cotlectivités inuit du Canada; outre L'organisation nationale, it existe sept associations 
régionales représentant chacune leur propre region. Les fédCrations cooperatives telles que 
les sociétés inuit de développement et les associations de chasseurs ci trappeurs défendent 
tes intéréts des Inuit dans les pourparlers et les négociations avec l'industrie et avec les 
administrations provinciales, territoriales et fédérale. Dc concert avec leurs organismes 
spCcialisés, cites s'occupent de plus en plus des négociations au sujet des revendications 
temtoriales et de Ia preservation du mode de vie des tnuit face a l'exploitation des ressources. 
Ces groupes reçoivent une aide financiCre sous forme de subventions, de contributions 
et de préts ne portant pas intérêt de Ia part d'Affaires indiennes et du Nord Canada et 
du Secretariat d'Etat. 

Pro fitant de Ia demande accrue de pétrote, de gaz et de minéraux, qui intensifie i'expto-
ration dans l'Arctique, Affaires indiennes et du Nord Canada et Ic gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest cherchent a créer et a procurer des possibitités d'emploi aux inuit 
dans l'industrie des ressources non renouvelabies et les services de soutien connexes. L'lnuit 
Thpirisat of Canada et les diverses associations régionales s'appliquent a exposer les motifs 
d'inquiétude des Inuit concernant tes effets de La misc en vateur des ressources sur I'envi-
ronnement du Nord et sur Ic mode de vie de ses habitants. 
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Rankin In/el (TN-V.) 

Revendications des autochtones 
Depuis 1973, le gouvernement fédéral et les autochtones intéressés cherchent a résoudre 

deux grandes categories de revendications par un processus de négociat ion directe. La Direc-
tion genérale des revendications globales et La Direction des revendications particulières 
d'Affaires indiennes et du Nord Canada representent le gouvernement fédéral 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 I'administration effective des 
terres et autres biens en vertu de la Loi sur les Indiens ou d'ententes officielles. Chaque 
revendication est jugée objectivement, compte tenu de tous les faits historiques pertinents. 
L'objet du règlement de ces revendications est de réparer les pertes et dommages subis par 
La ou les bandes concernées, en se fondant sur des principes juridiques et des critères établis. 

Les revendications globales ont trait a Ia poursuite de l'utilisation et de I'occupation tradi-
tionnelles des terres et des étendues d'eau par les autochtones. Elles proviennent de regions 
du Canada øü les droits des autochtones ne sont pas déjà spécifiés par un traité ou autre-
ment. Elles visent normalement un groupe de bandes ou de collectivités autochtones dans 
une zone géographique donnée et sont d'application générale, c'est-à-dire qu'elles peuvent 
porter entre autres sur le régime fonder, les droits explicites de chasse, de pêche et de 
piégeage, Ic dédommagement financier et Ia participation aux structures de gestion concer -
nant l'utilisation des terres, I'évaluation des incidences environnementales et I'étude des 
avantages fauniques et autres. 

La politique des revendications globales a essentiellement pour objet de remplacer les 
droits non définis des autochtones relativement aux terres par des droits et des avantages 
concrets. Le réglement des revendications vise a protéger et a promouvoir Le sentiment 
d'identité des autochtones tout en favorisant une participation significative a La société 
contemporaine et le développement économique des territoires autochtones. 
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Langue 
Selon le recensement de 1986, 15.3 millions de Canadiens (61 010 de Ia population) décla-

raient l'anglais comme seule langue maternelle, 6.2 millions de personnes (24 076) le francais, 
et 2.9 millions de personnes (11%) une autre langue. (La langue maternelle correspond 
a Ia premiere langue apprise et toujours comprise.) 

Sur les 2.9 millions de Canadiens qui ont déclaré une autre langue que Ic francais tu 
l'anglais comme seule langue maternelle, 2.1 millions de personnes ont indiqué une langue 
d'origine européenne, 634,000 personnes, une langue originaire d'Asie ou du Moyen-Orient, 
138,000 personnes, une langue autochtone et 13,000 personnes, une langue d'une autre 
origine. (L'origine correspond a Ia region d'oO vient Ia langue en question; les personnes 
(jui déclarent cette langue peuvent venir d'une autre region.) 

En 1986, sur 10 Canadiens dont Ia seule langue maternelle était le francais, 9 vivaieiit 
ju Québec oü 81 % de Ia population a déclaré le francais comme seule langue maternellc. 
Les francophones constituaient le tiers de la population au Nouveau-Brunswick. Dans 
d'autres provinces, les francophones reprCsentaient 5 % ou moms de Ia population, y 
compris en Ontario oü le francais Ctait Ia seule langue maternelle de 425,000 personnes, 
soit le nombre le plus ClevC a I'extérieur du Québec. 

Des 2.9 millions de Canadiens qul ont déclaré une langue autre que le francais ou l'anglais 
comme seule langue maternelle, ii y en avait 2.1 millions dont Ia langue maternelle était 
d'origine europCenne; depuis les années 1960 toutefois, ii y a eu une forte augmentation 
du nombre de personnes déclarant une langue originaire de l'Asie ou du Moyen-Orient, 
surtout Ic chinois, le vietnamien, le pendjabi, I'hindi et l'ourdou. Environ 138,000 Canadiens 
avaient une seule langue autochtone comme langue maternelle, principalement le cri, 
l'ojibway et l'inuktitut. Ii y a plus de personnes ayant déclarC une langue autre que le français 
ou l'anglais en Ontario et dans les provinces de I'Ouest qu'au Québec et dans les provinces 
de l'Atlantique. 

Les derniers chiffres du recensement indiquent aussi que les tendances observées au cours 
des années 1970 quant a Ia composition linguistique du pays se sont poursuivies pendant 
les années 1980. La proportion d'anglophones vivant a l'extérieur du Québec a continue 
de croltre tandis que, au Québec, Ia proportion de francophones a augmenté. 

A Ia maison, certains Canadiens parlent très souvent une langue autre que leur langue 
maternelle. II s'agit là d'un transfert linguistique, qui est un facteur important permettant 
de determiner Ia langue maternelle des générations qui suivront et qui contribue a Ia crois-
sance du nombre de personnes parlant Ia langue ainsi choisie. La plupart des Quebécois 
dont Ia langue maternelle était une langue autre que le francais ou l'anglais et qui ont 
cffectué un transfert linguistique ont adopté I'anglais comme langue le plus souvent parlée 
a Ia maison; par ailleurs, Ia population francophone du Québec tie s'est pas accrue ni n'a 
dirninué par suite des transferts linguistiques, mais une baisse a etC enregistrCe pour le 
nombre de francophones vivant a l'extérieur du Québec. 

En 1986, plus de 4 millions de Canadiens déclaraient être en mesure de mener une conver-
sation en francais et en anglais. Les personnes bilingues représeneaient 16 010 de Ia 
population, soit une hausse par rapport ala proportion de 15% relevée en 1981 et de 13 010 
observée en 1971. Lcs taux de bitinguisme les plus élevés ont été enregistrés au Québec (35 01o) 
et au Nouveau-Brunswick (29 Wo). Un peu plus de Ia moitié des Canadiens bilingues habi-
taient au Québec. Les autres Canadiens bilingues, soit 1.8 million de personnes, vivaient 
principalement en Ontario (1,058,000), au Nouveau-Brunswick (204,000), en Colombie-
Britannique (176,000) et en Alberta (150,000). 

Pays officiellement bilingue, Ic Canada jouit d'un certain nombre de politiques et 
programmes dont I'objectif est d'assurer, de soutertir et d'encourager l'utilisation des deux 
tangues officielles. 



50 	UN PORTRAIT DU CANADA 1989 

La Loi sur les kin gues officielles, entrée en vigueur en septembre 1969, stipule entre autres 
que << le francais et l'anglais sont les langues offIcielles du Canada >>. Les principes fonda-
mentaux de cette loi sont maintenant garantis par La Charte canadienne des droits et libertés 
qui fait partie de Ia Loi constitutionnelle de 1982. La Charte confirme que Ic français et 
I'anglais ont un statut et des droits et privileges égaux quant a leur usage dans les institu-
tions du Parlement et du gouvernement du Canada. Elle stipule également que Ic public 
canadien a droit a l'emploi du francais 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 mëme droit a l'égard de tout autre bureau de ces 
institutions là on l'emploi du francais ou de I'anglais fait l'objet d'une demande impor -
tante, ou là oü if se justifie par Ia vocation du bureau. La Charte donne également d'amples 
garanties quant aux droits a I'éducation dans la langue de La minorité. 

Ces Lois et, en fait, L'ensemble de Ia politique fédérale concernant les langues officielles 
ne visent pas a rendre tous les Canadiens bilingues s, mais ace que le francais et l'anglais 
soient respectes en tant que langues officielles et a ce que les services de l'administration 
fédCrale soient assures en francais aux francophones et en anglais aux anglophones. 

Population, selon Ia langue maternelle et selon Ia langue parlée I Ia maison' 

Langue 
maternelle 

Effectf 

Langue 
parIe a Ia 
maison 

EfJecnf 
Réponses uniques 2 	 24,354,390 96.2 	 23,862,330 	 95.4 

Anglais ................. 15,334,085 60.6 	 16,595,535 	 66.3 
Français ................ 6,159,740 24.3 	 5,798,470 	 23.2 

Langues non officielles . 	2,860,565 11.3 	 1,468,325 	 5.9 
Italien ................ 455.820 1.8 	 271,835 	 1.1 
Allemand ............. 438,675 1.7 	 112,550 	 0.4 
Ukrainien ............. 208,410 0.8 	 46,150 	 0.2 
Chinois ............... 266,560 1.1 	 230,480 	 0.9 
Langues autochtones' 	 138,060 0.5 	 97,280 	 0.4 
Autres ................ 1,353,040 5.3 	 710,030 	 2.8 

Reponses multiples 3 	 954,940 3.8 	 1,159.670 	 4.6 
Anglais et français 	 332,610 1.3 	 351,900 	 1.4 
Autres ................ 	622,330 2.5 	 807.770 	 3.2 

Total ..................... 25,309,330 100.0 	 25,022,000 	 100.0 
Selon le recensement de 1986. 
Pour Ia premiere lois lots du recensement de 1986, les Canadiens pous'aient indiquer plus d'une langue mater - 
nelle. Par consequent, Ia comparaison des donnCes du recensement de 1986 avec celles des aures recensements 
doit être laite avec prudence. 
1.es recenseurs n'ont pas Pu entrer dans 136 reserves Cl Ctablissements indiens. Le nombre de personnes qui n'ont 
pas etC recensCes est estimC a un peu moms de 45,000, cc qui reprCsente environ 8°/s de I'ensemble de Ia popula- 
(ion autochtone. 
Lors du rccensement de 1986, tous les Canadiens devaient rCpondre a Ia question relative a Ia langue maernelle. 
Quant a Ia question concernant Ia langue Ia plus souvent parlCe a Ia maison, seul un Cchantillon d'un mCnage 
sur cinq devait y rCpondse. Cet Cchantillon excluait les personnes vivant dans des Ctablissements tels que les prisons 
et Its maisons de repos. 
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Religion 
Avant l'arrivée du chriscianisme dans le Nouveau Monde, les religions autochtones floris-

salem chei les Indiens du Canada. A partir du XV Lie siècle, ces manifestations religieuses 
indigénes régressent sous l'action missionnaire et culturelle des Français et des Britanniques. 

Contrairement aux Etats-Unis, le Canada n'a pas été, au depart, un creuset oü se mêlaient 
diverses cultures, mais plutôt une reproduction de ses origines européennes. Li en a été de 
même de son temperament religieux. Au milieu du XIXe siècle, cependant, la venue de 
nouveaux ordres catholiques francais au Québec et de confessions protestantes non confor-
mistes dans Ic Canada anglais empécha l'unification de l'Eglise et de l'Etat. Toutes les 
confessions chrétiennes continuèrenr nëanmoins a s'efforcer de réaliser, dans une dimen-
sion politique quelconque, leurs propres aspirations sur Ic plan social et national. Au 
Québec, l'Eglise catholique a exercé jusqu'à tout récemment une influence dominante star 
Ia plupart des aspects de Ia politique et de Ia société, tandis qu'ailleurs le protestantisme 
s'est efforcé de faire valoir une definition de l'identité canadienne correspondant a sa vision. 

Ces comportements ont peut.étre soutenu les valeurs religieuses et morales tradition-
nelles, mais us ont aussi empéché les Eglises d'innover pour mieux s'adapter aux besoins 
changeants du pays. Entre 1880 et 1945, Ia société canadienne, autrefois de caractCre essen 
tiellement rural et conservateur, s'est trouvCe massivement confrontée a l'industrialisation, 
a l'urbanisme, au progrès des communications et, surtout, a l'immigration. Les nouveaux 
arrivants, dont bon nombre venaient de l'Europe de l'Est ou du Sud, comprenaient entre 
autres des mennonites, des huttérites et des doukhobors. Ils n'avaient pas Ia méme vision 
religieuse du monde que les Eglises francaises et britanniques anciennes. Les tentatives 
d'intCgration de ces petits groupes a une hegémonie monoculturelle francaise ou anglaise 
ont échoué et, des 1945, Ic Canada entrait véritablement dans une ère de pluralisme 
religieux. 

Données choisles sur In religion. 1985 

Religion Nombre 
d'glises 

Membres 
du clergé 

Total 
des membres 

LgIise catholiquc romaine ............. 5.976 11.591 10,881.950 
glise unie du Canada ................ 4.204 3.845 2.199.968 

Eglise anglicane du Canada 	........... 3,210 3,100 855.796 
Religion juive' ....................... 1l2 ... 296.425 
Greek Ott hodos Diocese of 

Toronto (Canada) 	............... 58 49 230.000 
Eg,,sc presbytirienne du Canada 1.035 1.053 215.911 
Assembl&s de Ia Pentecóie do Canada 1.036 ... 78.743 
Fèdéraiion baptiste eanadienne 1,125 1,189 133,352 
tglise tvangMiquc luthr,ennc au Canada 341 407 12.700 
Lutheran Church-Canada ............. 360 332 94,627 

t)onn&de 1981. 
Dos, n/es de 1984. 

N'aySnt pas lieu de Figurer. 
Source : Yearbook of A ,n,'ricn and canadian Churches. 1987 
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Chc rate /ulhc'r,cnne chantant an hvncnc' loaf en cf,i 	 s nralen- 
lendanles t cnn/peg, au Manitoba, en faa, I 'S. C e. /auu., ,,,a,qua,ent ía signature d,' ii eun on u/mn de ía 
nou ye/i,' lulhran Church - canada, qut a rcitv,u  penduni 123 uns de /'dg/ise arnéricwnc' de ,n,'nit' confession. 

Les trois principales confessions chrétiennes sont l'Eglise catholique, l'g1ise unie du 
Canada et l'Eglise anglicane. Les confessions d'effectifs moyens comprennent les presby-
tériens, 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 Jéhova, les mennonites, les mormons, les pentecôtistes, les chrétiens réformés, 
les orthodoxes, les catholiques ukrainiens et l'Armée du salut. Par leurs bonnes cruvres, 
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 l'exception du Québec et du Nouveau-Brunswick ont une majorité 
protestante, et près de Ia moitié (49%) des catholiques demeurent au Québec. A part Ic 
christianisme, cependant, beaucoup d'autres religions s'epanouissent dans le Canada 
contemporain. 

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

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

II convient de signaler enfin Ia presence de certains mouvements parareligieux contem-
porains. Le dharmadatu, l'IsKcoN (Hare Krishna), Ia meditation transcendantale et La 
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 decodes d'éthique 
officiels. Par consequent, bon noinbre de leurs adherents suivent, d'une certaine facon, 
les pratiques d'autres grandes religions. Ces groupes recherchent avant tout l'éveil de Ia 
conscience individuelle, et ils n'ont guère de philosophie sociale ou de dimension cultu-
relIc bien définie. Toutefois, même s'ils ne représentent qu'une part infime de Ia mosaique 
religieuse du Canada, ils n'en apportent pas moms leur couleur et leur signification propres 
dans une sociCté de plus en plus complexe et cosmopolite. 
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UN PORTRAIT DU 

LA SOCIETE 

EDUCATION 

Au Canada, l'ducation est l'une des princi-
pales act ivités du pays. Les dépenses effectuées 
a ce chapitre représentent environ 7010  du 
produit intérieur brut (PIB), 8 076 du revenu 
personnel, $1,340 par habitant et $2,700 par 
personne active. Les sommes consacrées a 
l'éducation proviennent en majeure partie de 
sources gouvernementales, les administrations 
provinciales et municipales en fournissant Ia 
plus grande part. Seul le bien-être social a une 
plus grande part de deniers publics que 
I'éducation. 

•— Toronto (Ont.). 
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Tendances récentes 
Jusqu'à Ia fin des années 1960, l'éducation au Canada connaIt une croissance soutenue, 

iarfois méme spectaculaire. L'augmentation de Ia population et Ia prospérite économique 
cntrainent La construction d'étabLissements d'enseignement : de nouvelles écoles primaires 

t secondaires pour accueillir une population scolaire ala hausse et des réseaux de colleges 
communautaires pour offrir une orientation différente des etudes universitaires. Les 
iniversités connaissent une progression sans précédent, elles construisent de nouveaux 

beaux, agrandissent Les anciens et etles instituent de nouveaux programmes d'études pour 
ipondre aux besoins d'une clientele croissante. 

Au debut des années 1970 apparaissent les premiers signes de Ia fin de Ia période de 
croissance lorsque les effectifs du primaire commencent a diminuer en raison de La baisse 
Je Ia natalité. Ce mouvement se répercutera a tousles niveaux de l'enseignement. Au milieu 
des années 1970, les effectifs du secondaire sont en baisse et le taux d'augmentation au niveau 
postsecondaire est en perte de vitesse. La conjoncture déniographique conjuguCe au 
alentissement de l'économie se traduira dans les années 1980 par des restrictions dans Ic 

domaine de l'enseignement au Canada. 

Perspectives historiques 
Lorsque les quatre premieres provinces du Canada s'unirent en 1867, Ic pouvoir en matière 

déducat ion fut con léré aux legislatures provinciales et non au gouvernement fédCral. Ce 
nCme pouvoir devait être accordé a d'autres territoires au moment oü its acqueraient Ic statut 

de province. 
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UnA er.lU I a'aI. a Québer (Qc). 

Mème si Ia Constitution ne prevoit pas sa presence dans I'enseignement, le gouvernement 
fCdéral a néanmoins exercé des pouvoirs directs en Ia matlére a I'égard des personnes qui 
ne relCvent pas des autorités provinciales, c'cst-à-dire les autochtones, les membres des Forces 
armées et les personnes a leur charge, au Canada eta I'etranger, et les détenus des Ctablisse-
ments pénitentiaires fédéraux. En outre, a mesure que l'enseignement s'est développé, Ia 
participation indirecte du gouvernement fCdéral sous forme de transferts d'argent aux 
provinces s'est accrue, pour I'appui de I'enseignement postsecondaire, le financement direct 
des programmes de formation de Ia main-d'ruvre et le soutien du bilinguisme dans I'ensei-
gnement. 

Administration provinciale 
Etant donnC que chaque province et territoire est chargé de I'organisation et de 

I'administration de I'enseignement dans sa sphere de competence, ii n'existe pas de système 
uniforme. L'autonomie provinciale a engendré des regimes d'enseignement distincts qui reflé-
tent les traditions historiques et culturelles et les conditions socio-économiques. 

Administration locale 
Les legislatures provinciales et les ministères de I'Education fournissent le cadre j uridique, 

mais Ic fonctionnement métne des ècoles est dClógué en majeure panic a des conseils scolaires 
beaux composes de membres élus ou nommés, dont les fonctions sont déterminées par 
les lois provinciales et les règlements ministériels. Leurs attributions varient, mais cites 
comprennent en génCral Ia construction des Ccoles, Ic transport des Cièves, I'embauche des 
enseignants et Ia fixation des taux des impôts scolaires. 
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Enseignement primaire et secondaire 
Au niveau primaire, on dispense un enseignement général de base, tandis qu'au secon-

daire 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, us peuvent se constituer 
un programme d'études en faisant des choix parmi différentes matières. 

A une certaine époque, les écoles secondaires offraient un enseignement surtout théorique 
qui préparait aux etudes universitaires. La formation professionnelle se donnait dans des 
établissements distincis, a l'intention principalement des Jeunes qui ne désiraient pas faire 
des etudes postsecondaires. Aujourd'hui, bien qu'il existe encore des écoles secondaires tech-
niques et commerciales, Ia plupart des écoles secondaires sont des polyvalentes offrant des 
programmes intégres de tous genres. 

Ecoles indépendantes 
Dans toutes les provinces, un certain nombre d'écoles primaires et secondaires fonction-

nent 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 l'octroi de subventions directes par élève jusqu'à un niveau minimal 
de contribution provinciale au financement eta I'inspection. II existe ègalement des préma-
ternelles et maternelles privées a l'intention des enfants d'ãge préscolaire. 

Ecoles séparées 
Dans cinq provinces, des dispositions législatives prévoient l'existence d'écoles confes-

sionnelles 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 sont fréquentées par 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 systémes, un pour les catholiques et un pour les non-catholiques. 
Dans les années 1970, Ia distinction fondée sur la religion a été remplacée, dans une certaine 
mesure, par une distinction fondée sur la langue d'enseignement. Les deux systémes sont 
subventionnés. 

En Ontario, en Saskatchewan et en Alberta, Ia loi permet Ia creation de districts scolaires 
sCparés. Dans ces trois provinces, les districts sCparés catholiques administrent un grand 
nombre d'&coles 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 du secondaire. Auparavant, les universités étaient 
presque seules a offrir un enseignement postsecondaire, mais maintenant toutes les provinces 
possèdent des réseaux de colleges communautaires et d'instituts de rechnologie publics. 

Etablissements décernant des diplômes attestant des grades 
II existe au Canada plusieurs types d'établissements dCcernant ces diplômes établisse-

ments offrant au moms des programmes menant a l'obtention d'un grade en arts et en 
sciences, grands Ctablissements décernant des diplômes allant jusqu'au doctorat dans diffé-
rentes disciplines, Ctablissements de moindre envergure offrant des grades du Icr  cycle 
universitaire en arts seulement, Ctablissements indépendants offrant seulement des grades 
en religion et en théologie, et Ctablissements offrant des programmes pour I'obtention d'un 
grade dans une seule discipline, par exemple Ic genie, les beaux-arts ou l'enseignement. 
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Le ministère de Ia Defense nationale finance et administre trois Ctablissements qui offrent 
gratuitement un enseignement de niveau universitaire: le Royal Military College a Kingston 
(Ont.), le Royal Roads a Victoria (C.-B.) et le College militaire royal de Saint-Jean (Qc), 
affilié a I'Université de Sherbrooke. 

Pour entrer a I'université, it faut normalement posséder un diplOme d'études secondaires 
et avoir suivi certains cours et obtenu des notes suffisantes. Cependant, Ia plupart des univer-
sites acceptent des étudiants adultes mëme s'ils ne satisfont pas aux exigences habituelles. 

Selon La province, it faut de trois a quatre années d'études pour obtenir un baccalauréat 
gCnéral 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 être admis dans certaines facultés de professions libérales comme 
le droit, la médecine, l'art dentaire et le genie, it faut normalement avoir satisfait en partie 
ou en totalité aux conditions requises pour le baccalauréat. 

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

Les frais de scolarité des universités varient d'une province a l'autre et a l'intérieur d'une 
méme province. A l'Ile-du-Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick, 
au Québec, en Ontario et en Alberta, its sont différents pour les Ctudiants étrangers. 

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

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 tech-
nologie agricole (CAT) en Ontario, et colleges d'enseignement général et professionnel 
(cégeps) au Québec. IL existe aussi d'autres établissements offrant des cours dans des 
domaines spécialisés comme les pêches, les technologies marines et les technologies para-
médicales. Dans La plupart des provinces, les cours de sciences infirmières sont aujourd'hui 
offerts par les colleges communautaires et non par les écoles hospitaLières comme autrefois. 

Pour être admis dans les colleges communautaires publics, it faut normalement un diplôme 
d'études secondaires, sauf s'il s'agit d'un candidat adulte. 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. L.es écoles secondaires offrent des programmes 
de formation professionnelle et technique, et les élèves peuvent continuer d'acquérir cc genre 
de formation dans les écoles de métiers et les écoles commerciales publiques et privées, les 
sections commerciales des colleges communautaires et des Ctablissements semblabLes. Des 
cours de métiers se donnent également dans le cadre de programmes d'apprentissage et de 
formation dans l'industrie. 

Education permanente 
Ces 10 dernières années, Ic secteur des programmes d'enseignemern a l'intention des 

adultes hors circuit scolaire est celui qui a progressé Le plus rapidement au Canada dans 
Ic domaine de l'éducat ion. Les ministères de L'Education, Les conseils scolaires, Les colleges 
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communautaires et les universités offrent un grand nombre de programmes a temps partiel 
qui permettent aux adultes d'acquerir une accreditation a divers niveaux scolaires ou de 
répondre a leurs intéréts personnels. Des programmes sont offerts également par des associa-
tions professionnelles, des syndicats, des groupements comrnunautaires, des Eglises, des 
bibliothéques publiques, des organismes publics, des entreprises et des industries. Ii existe 
aussi des cours par correspondance. 

Principaux faits statistiques 
En 1985-1986, l'éducation était l'activité principale de 6,044,000 Canadiens, soit environ 

24 076 de Ia population totale. Dccc nombre, 5,718,000 étaient des élèves a temps plein qui 
recevaient une formation dispensée par 326,000 enseignants a temps plein dans 15,900 établis-
sements d'enseignement. Les dCpenses faites au chapitre de l'enseignement pour 1985-1986 
ont atteint $33.9 milliards ou 7.1 Wa du produit intérieur brut (Pin) du Canada. 

La dénatalité observée ces dernières années et le ralentissement de l'immigration ont 
provoqué une baisse des effectifs des écoles primaires et secondaires qui persiste depuis le 
debut des années 1970. Au niveau postsecondaire, toutefois, Ia hausse des taux de participa-
tion a nettement compensé Ia baisse de Ia taille du principal groupe de population d'origine. 

Les effectifs au primaire et au secondaire s'établissaient a 4,927,800 en 1985-1986, un recul 
de0.4% par rapport a 1984-1985 et de 16 Wa par rapport au sommet de 5,888,000 enregistre 
en 1970-1971. Au primaire, les effecti Is ont diminué de 22 Wa, étant tombés du chiffre record 
de 3,844,000 en 1968 a 2,989,000 en 1985-1986. Les effectifs du secondaire évolucnt de 
facon analogue a ceux du primaire, mais avec un décalage de sept ou huit ans. L'augrnenta-
tion récente de Ia participation au-delà de l'âge de frequentation scolaire obligatoire a ralenti 
Ia diminution et pourrait se traduire par une faible progression avant Ia fin des années 1980. 

En 1985-1986, les effectifs a temps plein au postsecondaire s'élevaient a 789,900, en hausse 
de 0.9 Wa par rapport a 1984-1985. Les étudiants des universités représentaient 59 We du total, 
mais Ic taux d'augmentation observe ces 10 dernières annCes est inlérieur a celui des colleges 
communautaires oà les effectifs a temps plein ont grinipé de 94 Wa, étant passes de 166,100 
en 1970-1971 a 322,600 en 1985-1986. Parallélement, les effectifs a temps plein des univer-
sites sont passes de 309,500 a 467,300, une augmentation de 51 We. 
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En 1985, 278,400 élCves ont recu des diplômes d'études secondaires, en baisse de 4.0 076 
par rapport a I'année précédente. Normalement, environ 50 07o des diplômés du secondaire 
se dirigent vers un établissement postsecondaire. 

En 1985, les universités ont décerné 97,600 baccalauréats et dipiômes de premiers grades 
professionnels, 15,200 maitrises et 2,000 doctorats acquis. Les colleges communautaires, 
pour leur part, ont décerné 84,500 diplômes. 

De Ia maternelle aux etudes supérieures, les dépenses effectuées au chapitre de I'éduca-
tion ont atteint $339 milliards en 1985-1986. 1e primaire et le secondaire ont absorbé quelque 
$22 milliards du total pour 1985-1986, les universités $7 milliards, les colleges communau-
taires $2.6 milliards et Ia formation professionnelle $2.4 milliards. 

Les dépenses par habitant effecwées au chapitre de l'Cducation ont grimpé de $315 en 1969 
a $1,340 en 1985 et par personne active, de $808 a $2,700. Néanmoins, d'autres indicateurs 
révèlent une baisse relative de ces dépenses. En 1970, année oà les effectifs a temps plein ont 
atteint des niveaux records, dIes représentaient 8.6% du M. En 1980, Ia part de l'éducation 
était tombée a 7.2 010 en proportion du NB. Ces dernières années, Ia proportion du PIB repré-
sentée par les dépenses effectuées au chapitre de I'Cducation se situe entre 7.5 076 et 7.6 076. 

Statisliques du recensement de 1986. Selon les données du recensement, l'un des chan-
gements les plus importants en 1986 concernait le nornbre de Canadiens possédant des 
diplômes universitaires. Ce groupe représentait 9.6 076 de tolls les Canadiens ãgés de IS ans 
et plus, un pourcentage deux fois plus élevé que celui enregistré en 1971. Le nombre de 
diplômés des universités a augmenté de 26% de 1981 a 1986. Au cours de Ia méme période, 
Ic nombre de Canadiens possédant une maItrise s'est accru de 32% et celui de Canadiens 
qui ont obtenu des doctorats, de 20 07o. 

En 1986, dans Ic groupe des personnes ãgées de 15 ans et plus, 43 07o ont obtenu un niveau 
de scolarité entre Ia 9c et La 13 année. Environ un sixième des personnes de ce groupe étaient 
âgées de ISa 19 ans et, en général, poursuivaient leurs etudes, de même que 30 07o de celles, 
du même groupe d'ãge, qui ont recu une education postsecondaire. Ce pourcentage 
comprend jusqu'à 800,000 étudiants a plein temps inscrits aux colleges et universités du 
Canada en 1985-1986. 

En 1986, 18 076 de Ia population âgée de 15 ans et plus n'avait mCme pas une 9C  annéc, 
une diminution par rapport a 32 Wo en 1971. Les trois quarts des Canadiens ayant moms 
qu'une ge  an née étaient ages de 45 ans ou plus, bien que ce groupe d'âge n'ait représenté 
que 37 076 de l'ensemble de Ia population de 15 ans et plus. 

Parmi les récents diplômés universitaires, les femmes étaient plus nombreuses que les 
hommes et représentaient 55% de l'ensemble des diplômés ayant moms de 25 ans. Par contre, 
dans le groupe d'âge des 45 a 64 ans, Ic nombre d'hommes diplômés des universités ètait 
supCrieur a ceiui des femmes et représentai 67 Wo de l'ensemble des diplömés. 

Variation des niveaux d'educatjon dans I'ense,nble du pays. On mesure Ic succès de La 
formation scolaire par Ic diplôme ou le certificat le plus élevé obtenu. Cette mesure vane 
grandement scion les regions. 

C'est en Alberta (13 %) et en Ontario (12 076) que Se trouvaient les pourcentages les plus 
élevés depopulation possédant des diplômes ou certificats universiaires alors qu'à Terre-
Neuve (7 07D) et au Nouveau-Brunswick (9 07o) se trouvaient les pourcentages les plus bas. 

Si l'on tient compte de tous les grades, diplômes et certificats postsecondaires, y compris 
les certificaus non décernés par des universités et les certificats de formation profession-
nelle, Ic Yukon (39 Wo) avait le pourcentage Ic plus élevé de diplômés postsecondaires, suivi 
par l'Alberta (35 07o). Les pourcentages les plus bas se trouvaient a Terre-Neuve (26 076) et 
au Nouveau-Brunswick (27 076). 

La Colombie-Britannique (54 0'/o) et Ic Yukon (57 (Vo) avaient les pourcentages les plus éievés 
de population possédant des grades, diplômes ou certificats secondaires ou postsecondaires, 
alors que Terre-Neuve (39%) et les Territoires du Nord-Ouest (40 070) avaient les pourcen-
tages les plus bas. 
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ARTS ET CULTURE 
Dans une grande mesure, Ic caractère d'une nation se définit par Ia nature et le dyna-

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

Les activités culturelles exercent une influence économique considerable. Noire secteur 
culturel est un employeur important, qui fournit du travail a environ 200,000 personnes. 
II contribue autant au produit intérieur brut que les industries du textile, de l'aviation ou 
des produits chimiques. Participer a des activités cultureiles et y prendre plaisir occupent 
une grande part de notre temps de loisir et notre demande de produits culturels ne cesse 
d'augmcnter. 

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

vitC cultureile en rCpondant aux besoins des artistes de Ia scene, des artistes visuels, des 
écrivains, des bibliothèques, des musCes et des archives, de même que des industries cultu-
relies telles que l'Cdition, La radiotélévision, le cinema cc l'enregistrement sonore. 

Depuis Ia parution du rapport du Comité d'Ctude de La politique culturelle fédérale en 
1982, Ic gouvernement a approuvC uncertain nombre d'initiacives importantes au chapicre 
de Ia culture, notamment dans les domaines de La radiotéiévision et du cinema, de l'Cdition 
et de l'enregistrement sonore. 
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Columbia. 

Le gouvernement cherche activement a atteindre son objectif culturel en conjuguant ses 
efforts a ceux du secteur privé et d'autres niveaux d'administration publique. Le secteur 
public subventionne Ia créativité, réglemente et encourage les activités culturelles ou mëme 
administre certains établissements culturels. Un groupe d'étude, créé en juin 1985, a présentë 
un rapport sur des méthodes de financement des arts plus efficaces au Canada. II a recom-
mandé une plus grande participation du secteur privé a Ia promotion de Ia créativité et a 
Ia production d'une vaste gamme d'activités culturelles. Ce sont les préférences des créa-
teurs eux-mëmes et de leurs publics qui façonnent en dernière analyse notre expression 
cult urelle. 

Uncertain nombre de programmes du ministère des Communications visent a promou-
voir les activités culturelles dans l'ensemble du pays. 

Parmi les organismes que le gouvernement a créés et qu'il finance se trouvent le Conseil 
des Arts du Canada, Téléfilm Canada, Radio-Canada, le Conseil de Ia radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes, le Centre national des arts, l'Office national du film, 
Ia Bibliothéque nationale du Canada, les Archives nationales du Canada et les Musées natio-
naux du Canada. Tous ces organes fonctionnent indépendamment du gouvernement, ce 
qui assure un degré élevé de liberté artistique et culturelle tout en permettant d'offrir Ia variété 
de programmes qu'exige Ia diversité de notre milieu culturel. 

Le Conseil des Arts du Canada 
Le Conseil des Arts du Canada, créé en 1957 par une loi du Parlernent, accorde des subven-

tions aux artistes et aux organismes professionnels de danse, de musique, de théãtre, de 
creation littéraire et d'édition, d'arts visuels et d'arts médiatiques. Ces subventions sont attri-
buées dans le cadre des programmes suivants. 
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Aide aux artistes. Des bourses sont offertes aux artistes professionnels des domaines 
suivants: architecture, critique d'art ct conservation, littérature (fiction, poésie, théâtre, lute-
rature pour Ia jeunesse et non-fiction), danse, cinema, multidisciplinarité et interpretation, 
musique, photographie, théãtre, video et arts visuels. Le montant des bourses vane de 
$32,000, pour les artistes chevronnés, a des montants moindres destinés a couvrir les fr,is 
de subsistance, d'execution et de déplacement. En 1987-1988 onc entre autres bénèficié ie 
l'aide du Conseil Carol Anderson de Toronto (danse), David Askevold de Halifax (video), 
Robert Bourdeau d'Ottawa (photographic), Guy Dufresne de Frelighsburg (Qc) (théâtre), 
Paterson Ewen de London (Ont.) (arts visuels), Jacques Lacombe du Cap-dc-la-Madeleine 
(Qc) (musique) et Daphne Marlatt de Vancouver (creation littéraire). 

Danse. Des subventions de fonctionnement ou destinées a I'exécution de projets sont 
offertes aux compagnies et écoles professionnelles, chorégraphes indépendants, présenta-
teurs et organismes de soutien. En 1987-1988 ont notamment bénéficiC de l'aide du Conseil 
les Grands Ballets canadiens de Montréal ($990,000), Ic Desrosiers Dance Theatre de Toronto 
($200,000), les Contemporary Dancers de Winnipeg ($200,000), Ic Ballet British Columbia 
de Vancouver ($125,000) et Dansepartout de Québec ($70,000). 

Théãlre. Des subventions sont offertes aux compagnies professionnelles de thCâtre du 
Canada, ainsi qu'aux écoles qui donnent des cours deformation professionnelle et a certains 
organismes nat ionaux de soutien. Tousles ans, plus de 190 groupes reçoivent une aide finan-
cière. Pour 1987-1988, on peut mernionner les suivants: Ic Arts Club Theatre de Vancouver 
($220,000), le Théâtre populaire d'Acadie de Caraquet (N.-B.) ($100,000), le Magnus Theatre 
Company North-West de Thunder Bay ($100,000), Ic Théâtre Petit a Petit de Montréal 
($62,000), Ia Phoenix Theatre Society d'Edmonton ($60,000), Ic Muigrave Road Co-op 
Theatre de Guysborough (N.-E.) ($57,000) et Aubergine de Ia Macédoine de Québec 
($28,000). 
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Musique. Dans cette discipline, le Conseil des Arts consacre Ia majeure partie de son 
budget aux orchestres professionnels, compagnies d'opéra, commandes de compositions 
canadiennes, groupes de musique de chambre, chorales professionnelles et autres sociétés 
de musique. En 1987-1988, il a octroyé $500,000 pour Ia composition de nouvelles cuvres 
canadiennes et subventionné, entre autres, I'Orchestre symphonique de Montréal 
($1,330,000), Ia Edmonton Opera Association ($305,000), l'Association des orchestres cana-
diens de Toronto ($105,000), Ic Symphony Nova Scotia de Halifax ($100,000), le Vancouver 
Chamber Choir ($98,000) et Ic Regina Symphony Orchestra ($78,000). 

Littérature et edition. Les programmes d'aide aux écrivains et éditeurs du Conseil des 
Arts du Canada sont axes sur l'excellence littéraire dans les domaines de Ia poésie, du théãtre, 
du roman et des nouvelles, de Ia littérature pour les jeunes et des ouvrages de non-fiction. 
Une aide importante sous diverses formes est accordée a toutes les composantes de Ia 
communauté littéraire, des écrivains aux éditeurs, en passant par les spécialistes de Ia promo-
tion ci de Ia distribution jusqu'aux lecteurs. En 1987-1988, par exemple, ont recu une aide 
du Conseil les éditeurs de livres et périodiques suivants: Parachute, de Montréal ($106,000), 
McCIeIland and Stewart, de Toronto ($100,908), Boréal Express, de Montréal ($95,120), 
Vanguard, de Vancouver ($92,000), NeWest Publishers, d'Edmonton ($41,160), Ragweed 
Press, de Charlottetown ($36,360), Fiddlehead, de Fredericton ($20,000) et Dandelion, de 
Calgary ($7,000). Le Conseil des Arts a également subventionné des projets de promotion 
de Ia Société de promotion du livre de Montréal ($22,000) et du Canadian Children's Book 
Centre de Toronto ($140,000). En 1987-1988, pour mieux faire connaItre les Iivres et auteurs 
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canadiens, ii a affectt $707,000 au Festival national du livre et finance plus de 2,000 rencon-
tres avec des écrivains canadiens dans tout le pays. Le Conseil administre en outre les Prix 
littéraires du Gouverneur général, plusieurs prix internationaux, des èchanges internatio-
naux d'écrivains et un programme national et international de subventions a la traduction. 

Arts visuels. Des subventions sont offertes aux musées d'art, aux centres dirigés par des 
artistes et aux ateliers de gravure. Une aide partielle peut We accordée pour des projets 
spéciaux uniques, tels des symposiums et des publications, dans tousles domaines des arts 
visuels. II existe un programme de visites d'artistes grace auquel des groupes d'artistcs profes-
sionnels beaux peuvent inviter des artistes canadiens d'autres regions a venir parler de leur 
travail et a Cchanger des idées. 

Arts médiatiques. Ce service a pour objet d'appuyer les artistes professionnels indcpen 
dants et les organismes a but non lucratifqui utilisent les technologies classiques et nouvelles 
et autres moyens de creation connexes. II administre trois grands programmes: cinema et 
holographie. video et audio, ec mCdias informatisCs (traitement par ordinateur de l'image 
et du son, systCme, de contrôle, tClCmacique, techniques du laser, vidCodisque et supports 
d'information opnque). 

Tournees culturelles. L'Office des tournCes du Conseil des Arts a pour but d'élargir autant 
que possible Ic public des artistes canadiens et de contrihuer a former des spCcialistes dans 
Ic domaine de Ia promotion et de Ia gestion des spectacles de tournCe. II offre des subven-
tions aux artistes et groupes canadiens pour développer et consolider les réseaux de tournées 
régionales. En septembre et octobre 1987, par exempte, l'Orchestre symphonique de Toronto 
a lait une tournée de spectacles dans le nord de l'Ontario, l'Ouest canadien et le Grand Nord 
du Canada. 



FanT aics. ( 'r t - 	c 

/ -'c•- 	-'n 	J':• 	 I 	 -, 	/ 	I),, 



ARTS ET CULTURE 	73 

Explorations. Explorations est un programme vane et très étendu qui s'adresse aux 
nouveaux art istes et encourage les idées nouvelles. Les subventions sont accordées sun une 
base concurrentielle aux particuliers, groupes et organismes abut non lucratif qui veulent 
réaliser des projets originaux dans toute discipline artistique ou combinaison de disciplines 
en abordant de facon nouvelle l'expression creative ou en répondant a des besoins precis 
de développement des arts. 

Le Centre national des arts 
Les artistes-interprètes et leurs publics sont immensCment avantagés depuis que le Centre 

national des arts (cNA) a ouvert ses portes a Ottawa en 1969. La Corporation du CNA a etC 
crCe non seulement pour diriger un Ctablissement consacrC aux arts d'interprCtation a 
Ottawa, mais également pour promouvoir Ic dCveloppement de ceux-ci tarn dans Ia region 
de Ia capitale nationale que, en collaboration avec Ic Conseil des Arts, pour l'ensemble du 
Canada. 

Le CNA a une double fonction qui lui est propre. II offre l'occasion de s'exécuter a des 
artistes canadiens de passage, de même qu'à des groupes de diverses parties du monde. Tous 
les arts d'interprétation, soit musique, théãtre, danse et spectacle de varlCtCs, y sont large 
ment reprCsentés, du classique au contemporain. 
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a part kAptt a 300 projet.s en 1987-1988. 

Dans un effort en vue de diffuser le talent auprès du plus grand nombre possible de Cana-
diens, Ic CNA appuie largement les tournées de spectacles, La radiodiffusion et 
l'enregistrement. Par exemple, au cours de ses 19 premieres années d'existence, l'Orchestre 
du CNA, de reputation internationale, a donné des representations dans plus d'une centaine 
de localités canadiennes. L'Orchestre a également fait des tournées aux Etats-Unis, en Europe, 
en Grande-Bretagne et en Amérique centraic. Quelque 260 spectacles sont presentés a environ 
700,000 personnes chaque année au CNA, dans les deux langues officielles. 

Téléfilm Canada 
Par l'entremise de Telefilm Canada, une sociCté de Ia Couronne, Ic gouvernement du 

Canada apporte, a titre de partenaire, un soutien au secteur privé en fournissant des fonds 
d'investissement ou des ressources en vue de Ia production de films et de materiel de radio-
télévision. Telefilm Canada, qui repond a divers besoins par Ia vaste gamme de fonds qu'iI 
accorde, a participé a 300 projets en 1987-1988. L'aide est fournie a mutes les etapes du 
processus, de l'élaboration du scenario ala production definitive eta Ia commercialisat ion 
du produit fini au Canada et a l'etranger. 

Telefilm Canada a pour but de ren forcer Ia situation concurrentielle des films, des emis-
sions de television et des videos canadiens aim d'accroitre, en vue de I'exportation, le profil 
des sociétés canadiennes et d'aider a élaborer des strategies de commercialisation et de 
promotion. 
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Dc plus, Téléfilm Canada est chargé d'administrer les ententes de coproduction de films 
et d'émissions de télévision conclues entre le Canada et les pays suivants: l'Algérie, Ia 
Belgique, Ia République populaire deChine, Ia Tchécoslovaquie, Ia République fédérale 
d'Allemagne, Ia France, Ia Hongrie, l'Etat d'lsraël, I'ltalie, Ic Maroc, Ia Nouvelle-Zélande, 
I'Espagne, Ia Suisse, le Royaume-Uni et Ia Yougoslavie. 

Office national du film du Canada 
L'Office national du film (oNr) produit et distribue des films canadiens de haul calibre 

sur une grande variété de sujets depuis sa creation en 1939. Chaque année, it distribue des 
milliers de films et autres documents audio-visuels pour projection ala télévision, dans les 
cinémas, en classe et a domicile. Ses films sont offerts en nombre croissant par les points 
de location de videos. L'oNE organise également des conferences sur Ia cinCmatographie 
et des ateliers avec des cinCastes renommCs. 

Par Ia recherche et Ic developpement, l'oNF favorise I'avancement de Part et de Ia tech-
nologie de Ia communication audio-visuelle. II encourage egalement Ic cinema canadien 
par diverses formes d'intervention; par exemple, it aide les producteurs et les nouveaux 
cinCastes canadiens et it participe a de nombreux festivals canadiens du film. 

L'excellente qualitC des films de l'oNF est reconnue dans Ic monde entier. 
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Musées 
Au cours de Ia dernière décennie, ii s'est produit au Canada un essor remarquable de l'acti-

vité muséologique. Actuellement, 1,000 musées environ sont exploités dans l'ensemble du 
pays et its accueillent chaque année plus de 21 millions de visiteurs, ce qui témoigne du vif 
intérët du public pour Ia preservation du patrimoine historique et artistique du Canada. 
Les musées de Toronto et de Montréal ont enregistre au-delà de 5 millions de visiteurs. 
L'effectifdes musées a aussi beaucoup augmenté et les programmes deformation en muséo-
logie se sont développés. 

Les Musées nalionaux du Canada 

Les quatre musées nationaux du Canada sont le Musée des beaux-arts du Canada, le 
Musée canadien des civilisations (qui englobe te Musée canadien de Ia guerre), le Musée 
national des sciences naturelles et le Musée national des sciences et de Ia technologie (qui 
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englobe Ic Musée national de l'aviatiort et le Musée de l'agriculture). L'aspect primordial 
de Ia politique nationale concernanc les musées est l'accès par tous les Canadiens a leur 
patrimoine national et Ia preservation de ce patrimoine. 

La politique préoyait aussi l'établissement d'un réseau national de 25 musées associés 
comprenant les quatre musées nationaux situès a Ottawa et un réseau de centres d'exposi-
tion dans les localitCs n'ayant pas de grands musées. 

I.e Musée des beaux-arts du Canada. Le nouveau Muséc des beaux-arts a ouvert ses portes 
a Ottawa, en mai 1988. CathCdrale de collect ions artist iques, il abrite les galeries suivantes: 
les galeries d'art canadien, les gaieties d'art européen et amCricain, Art inuit, Art asiatique, 
Art contemporain, Dessins, Estampes et Photographies, ella Chapelle du couvent de Ia 
rue Rideau, édiflce centenaire reconstruit a l'intéricur du MusCe. Le role de ce musée, depuis 
sa fondation en 1880, est de susciter l'intérêt du public a l'égard des arts plastiques et de 
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favoriser l'épanouissement des arts au Canada et a l'étranger. Le Musée a enrichi ses collec-
tions et s'est acquis une renomrnée internationale. 

Le Musée des beaux-arts renferme plus de 40,000 cuvres d'art: peintures, sculptures, 
estampes, dessins, photographies, pièces d'arts décoratifs, videos et films. Ses collections 
historiques revétent 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 collec-
tion d'art canadien, Ia plus vaste et Ia plus importante qui soiL, est sans cesse augmcntée. 
On y trouve aussi de nombreuses ceuvres de grands maItres des principales écoles européennes 
du XIVe au XXe siècle et des collections florissantes d'art asiatique et d'art moderne. 

Le Musée organise a l'intention des visiteurs des expositions, des conferences, des projec-
tions de films et des visites commentées. Le public a également accès a sa bibliothCque de 
référence qui contient plus de 90,000 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 con férences, des publications, des reproductions et des projec-
tions de films. II fait connaItre l'art canadien a l'étranger en participant a des expositions 
internationales; il fait aussi venir d'importantes expositions au Canada. 

I.e Musée canadien des civilisations. Le Musée canadien des civilisations recueille, conserve 
et expose des objets du patrimoine culturel canadien. Ses expositions instructives retracent 
les grandes êpoques de l'histoire nord-américaine, depuis les premieres civilisationsjusqu'à 
Ia mosaIque d'ethnies culturelles du Canada d'aujourd'hui. Source d'émerveillement et de 
fascination, le Musée fait appel aux dernières technologies de communication pour montrer 
Ic genie créatif des Canadiens et les richesses multiculturelles du pays. Le nouveau Musée 
canadien des civilisations, dont l'inauguration aura lieu en juiHet 1989, presentera égale-
ment le Cinema IMAX®/OMNIMAX®, utilisant une technologie de pointe en matière de 
cinema qui permet aux spectaleurs d'être dans Ic feu de I'action, le Musée des enfants, l'un 
des seuls au Canada, et une salle rèservée aux expositions spéciales. 
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Le Mus& canadien de Ia guerre, musée associé au Musée canadien des civilisations, 
s'occupe de recherches, d'expositions et de publications sur l'histoire militaire et abrite une 
vaste collection de souvenirs allant de l'art militaire aux chars d'assaut. 

Le Musée national des sciences naturelles. Ce musée participe a un grand nombre de 
travaux de recherche importants effectués 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 retatifs a ses collections. 

Six salles d'exposit ions permanentes ont été aménagécs: La Terre, La Vie dans le temps, 
Les Oiseaux du Canada, Les Mammifères du Canada, Les Animaux dans Ia nature et La 
Vie végétale. Elles prCsentent 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'autrcs établissements sont présentées dans des salles spéciales. 

Les conferences, projections de films et programmes spéciaux d'animation offerts par 
Ic 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 ala portée de tous les Canadiens leur patrimoine national. 
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Le Musée national des sciences el de Ia technologie. Ce musée recoit chaque année trois 
quarts de million de visiteurs qui peuvent monter dans des véhicules et manipuler ou simple-
ment admirer les mécanismes animés qui mettent en valeur ses collections permanentes et 
ses expositions temporaires. De plus, 200,000 personnes visitent annuellement le Musée 
national de l'aviation a l'aéroport de Rockcliffe. 

Les salles d'exposition du Musée présentent des maquettes de navires, des horloges, des 
appareils de communication, un ordinateur, une poussinière, des machines agricoles 
anciennes et modernes et des presses d'imprimerie. L'histoire des transports terrestres au 
pays est illustrée par divers engins, des automobiles d'autrefois aux locomotives a vapeur 
gèantes. Jeunes et adultes s'en donnent a cctur joie dans La salle de physique qui présente 
des illusions d'optique et des instruments leur permettant de meltre leurs connaissances 
a l'épreuve. A l'observatoire du Musée, le plus grand telescope réfracteur du Canada sert 
a l'observation des étoiles dans le cadre de programmes éducatifs prCsentés en soirée. 

Des éducateurs assurent La réalisation de programmes éducatifs sur des sujets généraux 
ou particuliers a l'intention de tous les groupes d'ãge. Le Musée concoit et realise des expo-
sitions qui traversent parfois tout le Canada; de plus, ii effectue des échanges d'objets avec 
d'autres musées canadiens et étrangers. 

1e Musèe national de l'aviation a emménage en juin 1988 dans un nouvel edifice dont 
l'architecture est unique en son genre. Sa collection compte plus de 100 appareils qui témoi-
gnent des progrès de l'aviation depuis ses debuts jusqu'à aujourd'hui et de l'importance 
de Ia machine volante dans l'exploration et le développement au Canada. 

I.e Musée de l'agriculture, loge a l'étage supérieur de l'étahle laitière a La ferme expéri-
mentale centrale a Ottawa, présente deux expositions dont l'une s'intitule La Fenaison an 
Canada et l'autre Une Grange de années 1920. 
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Bibliothèques et archives 

Bibliothèques 
Au Canada ii existe des bibliothèques depuis le debut du XVIIIe siècle. Avant 1850, ii 

s'agissait de hibliothèques de droi, de théologie et universitaires; après cette date sont appa-
rues celles spécialisCes dans le domaine des affaires et de I'industrie. En 1882, Ia loi de 
I'Ontario concernant les bibliothèques marquait l'avènement des bibliotheques publiques 
financées par les impôts. Le plus grand essor des différents genres de bibhothèque s'est 
produit après 1950 et aujourd'hui, Ia plupart des Canadiens ont accès a des services de biblio-
thèque. 

En général, les bibliothèques assument deux fonctions principales: transmettre et 
preserver le patrimoine intellectuel. Elles accordent plus d'importance a I'une ou I'autre 
de ces fonctions selon les besoins de leurs clientèles. 

Les quelquc 10,000 bibliothèques scolaires du Canada ont pour tâche premiere de trans-
meltre les connaissances et de mettre du materiel didactique ala disposition des élèves. Aux 
imprimés traditionnels se sont ajoutées de nombreuses autres sources d'information telles 
que films, enregistrements, bandes, diapositives et trousses Cducatives. Les bihliothèques 
scolaires sont en fait devenues des centres de ressources multimédias. 

Les bibliothCques de college aussi s'occupent surtout de i -assembler des documents didac-
tiques. En général, le materiel audio-visuel fait partie de leurs collections et elles mettent 
en ceuvre des mesures innovat rices afin de servir aussi bien les diplômés des écoles secon-
daires que les personnes âgCes dont les intéréts s'échelonnent encre Ia technique automobile 
Ct l'Cquitation. 
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les bibliothèques d'université ont aussi pour tâche de fournir aux étudiants et aux profes-
seurs des instruments didactiques, mais elles jouent en outre un role important dans Ia 
preservation de notre patrimoine de manuscrits et d'imprimés. C'est pourquoi elles posse-
dent les fonds les plus volumineux et de vastes collections spécialisées, notamment de 
manuscrits littéraires ou d'ouvrages canadiens rares. Le manque d'espace et de ressources 
financières pour faire face aux prix croissants et conserver tout leur personnel constitue 
un problème sans fin. Elles ont trouvé diverses solutions a ces problèmes: utilisation de 
microformes pour économiser l'espace et assurer Ia preservation des originaux, automati-
sation des activités de bibliothéque, notamment le catalogage, pour pouvoir accomplir plus 
rapidement leurs différentes tâches, creation de réseaux pour favoriser l'echange des données 
bibliographiques et participation a Ia mise en commun des ressources. 

Environ 1,500 bibliothèques spécialisées sont au service d'entreprises, d'organismes 
gouvernementaux et d'associations. Leurs ressources propres se composent de documents 
spécialisés, de banques de données et de spécialistes. Elles sont généralement petites, sauf 
celles des assemblées législatives provinciales qui possédent souvent d'importantes collec-
tions de documents publics. 

Les bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur et les bibliothèques spécia-
lisées réservent leurs services aux membres de ces établissements. Toutefois, les bibliothèques 
publiques canadiennes ont des documents imprimés et non imprimés qu'elles mettent a La 
disposition du grand public, qui s'en sert pour se distraire, se renseigner ou parfaire ses 
connaissances et elles contribuent souvent a La preservation de documents historiques locaux 
qui autrement seraient perdus. Outre les services de prêt et de référence, cItes offrent une 
vaste gamme de programmes et de services; bon nombre fournissent des renseignements 
d'intérCt communautaire. Un nombre croissant d'entre elles trouvent des nioyens 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 etrangère aux personnes dont 
Ia langue maternelle n'est nile français ni l'anglais, ainsi que des livres spéciaux aux handi-
capes physiques. 

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

Deux bibliothèques financées par le gouvernement fédéral ont pour mandat de servir 
tout le pays. La bibliothéque-ressources pour les sciences, les techniques et le domaine de 
Ia sante est l'lnstitut canadien de l'information scientilique et technique (IcisT). L.es services 
automatisés qu'il offre comprennent l'accès en direct a La documentation scientifique et 
technique a l'échelle mondiale (CAN/OLE), l'accCs a des données scientifiques numériques 
ayant fait l'objet d'une evaluation critique (CAN,'SND), et un systeme d'informations person-
nalisées (CAN/sDI). A cela s'ajoute un service de prêt et de photocopie des ouvrages qui 
composent I'excellente collection de l'l ns itut. 

La Bibliothèque riationale du Canada, créée en 1953, favorise l'amélioration des ressources 
et des services d'information des bibliothèques et en facilite l'accès; cue s'occupe aussi de 
l'acquisition et de Ia conservation des publications sur le patrimoine canadien et en assure 
l'accès afin d'appuyer les etudes canadiennes, au profit de tous les Canadiens. Elle offre 
des services de référence, de renseignements et de consultation, administre le règlement sur 
Ic dépôt legal, public Ia bibliographie nationale Ca,zadiana et tient des catalogues collec-
tifs qui permettent aux bibliothéques et aux chercheurs de savoir dans quels établissements 
canadiens se trouvent les ouvrages qu'ils désirent. Au moyen d'une technologie de pointe, 
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dIe encourage a creation de rCseaux bibliographiques nationaux pour tavoriser Ic partage 
des ressources. Elle collabore aussi a des programmes internationaux qui permettent a divers 
pays d'échanger entre eux des publications et des informations nationales. 

Au Canada, les bibliothécaires sont formés dans les universités. Sept établissements 
d'enseignement supéneur décernent des maitrises en bibliothéconomie et deux offrent aussi 
des doctorats. La formation de bibliotechnicien s'acquiert au niveau postsecondaire dans 
les colleges communautaires de nombreuses regions du pays. 

Archives 
Les Archives nationales du Canada ont pour role d'acquérir, de conserver et de mettre 

ala disposition du public tous les documents relatifs aux divers aspects de Ia vie canadienne 
et au développement du pays. 

A une certaine Cpoque, les chercheurs s'intCressaient presque exciusivement aux docu-
ments manuscrits. Aujourd'hui on reconnait une égale importance aux documents de toute 
espèce en tant que sources d'information. Outre leur propre bibliothCque, les Archives natio-
nales comptent maintenant des collections distinctes pour les manuscrits, cartes et plans, 
tableaux, documents fédéraux, dessins et estampes, photographies, films, enregistrements 
télévisuels et sonores ct archives lisibles par machine. 

Les Archives nationales exercent des fonctions également importantes en gestion des docu-
ments publics. La Direction des documents gouvernementaux aide les ministéres et 
organismes fédCraux a Ctablir et a administrer des programmes efficaces de gestion et d'Clirni-
nation des documents. Ici encore, les microfilms et les documents lisibles par machine jouent 
un grand role. 

Les Archives nationales ont aussi mis en cruvre un vaste programme d'expositions et une 
campagne nacionale de publicité destinCs a faire mieux connaitre leurs nombreuses collec-
tions ct activités. 

Radio-Canada 
Radio-Canada, fondée en 1936, est une société d'Etat créèe par Ia Loi sur ía radiodWu-

non dans le but d'offrir un service national de radiotélCvision au Canada. Elle est financée 
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principalement par des credits publics votes chaque année par le Parlement, auxquels s'ajou. 
tent les recettes de Ia publicité commerciale présentée a Ia télévision; aucune publicité 
commerciale n'est diffusée sur les ondes de La radio de Radio-Canada. 

Les installations de Radio-Canada s'étendent de l'Atlantique au Pacifique, et jusque dans 
le cercie arctique. Elles comprennent les réseaux français et anglais de télévision et les chaInes 
radiophoniques MA et MF stéréo de Ia Société. Un service radio spécialement consacré au 
Grand Nord présente des emissions en francais, en anglais et dans huit langues autochtones, 
y compris l'inuktitut, Ia langue parlée par les Inuit; pour Ia télévision, Ic service s'étend 
sur quatre fuseaux horaires et utilise plus de 100 émetteurs et deux voies de transmission 
par satellite. Le Service du Nord produit ainsi des emissions de télévision en anglais, en inuk-
titut, en eselave, en dogrib, en chipewyan, en loucheux et en cri. 

Tant pour Ia 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 affiliées privées, qui présentent un nombre convenu d'Cmis-
sions de Radio-Canada. Dans de nombreuses petites localités et dans les regions isolées, 
des réCmetteurs assurent Ic 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 voies de transmission de satellites canadiens de communications. 

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

Les emissions sont présentées selon des horaires varies; elles renseignent, éclairent et diver-
tissent les personnes de tous ages, aux intCréts et aux goUts divers. La teneur en est en grande 
partie canadienne: environ 76% ala tClCvision et plus de 80% a La radio. 

Radio-Canada ne cesse d'encourager les artistes et interprètes canadiens en diffusant des 
uvres canadiennes de musique, de théãtre et de poésie, en commandant des ceuvres 

spéciales, de même qu'en parrainant des concours artistiques et en présentant des films cana-
diens. A partir de certaines emissions, les Entreprises Radio-Canada prCparent des livres, 
des enregistrements, des bandes sonores et des films qui sont mis a Ia disposition des milieux 
éducatifs. 



LO IS IRS 
Au Canada, l'industrialisation et les progrès de Ia technologie se sont traduits par une 

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

Les definitions des loisirs sont nombreuses et reflCtent tout un éventail de points de vue. 
Par loisirs, on peut tout simplement entendre les diverses activités possibies en dehors des 
heures de travail. On a également assimilé les loisirs a l'ensemble des activités auxquelies 
une personne s'adonne de son p1cm gre: se reposer, s'amuser, parfaire ses connaissances 
ou ses aptitudes, améliorer sa sante physique et mentale par Ia pratique des sports et La parti-
cipation a des activités culturelles, ou encore ceuvrer bénévolement dans i'intérêt commun. 
Toutefois, de nombreuses definitions des loisirs excluent des activitCs comme dormir, se 
nourrir, les dCpiacements domicile-travail, les travaux ménagers et les soins personnels. Les 
programmes officiels d'éducation permanente peuvent Ctre considCrés comme une forme 
d'épanouissement personnel ou une nCcessitC au méme titre que dormir ou se nourrir, de 
sorte qu'il est aussi possible de les exciure des loisirs. 

On ne s'entend donc pas toujours sur cc que recouvre le terme oloisirs o , mais on s'accorde 
volontiers pour y rattacher certaines aceivités, nommément celles qui divertissent ou procu-
rent du plaisir a Ia personne qui y prend part, par exemple jouer au tennis ou Ccouter des 
disques. Ii arrive que des travaux menagers rebutants deviennent parfois une source de diver-
tissement, par exemple tondre Ia pelouse, cuisiner, coudre ou repeindre Ia maison. Récréation 
et loisirs different donc scion les goftts et les penchants de chacun. Ceux-ci peuvent varier 
d'une personne a l'autre et aussi scion les circonstances pour une même personne. 

Travail et loisirs presentent un lien de réciprocité. Quand Ic travail augmente, les loisirs 
dimiriuent. Lorsque Ia durée du premier s'allonge, normalement le revenu augmente, mais 
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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. Toutefois, dans la pratique, Ia plupart des salaries ne peuvent determiner person-
nellement que dans une certaine mesure quelle sera Ia durée de leur travail. Au Canada, 
les jours ouvrables et les congés sont habituellement fixes par les employeurs ou dans Ic 
cadre de la négociation collective, conformément aux lois en vigueur et aux normes recon-
nues; 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 
qu'à 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 fins de semaine, des 
jours fériés et des congés annuels, Ia majorité des salaries canadiens disposent d'au moms 
124 jours libres de travail par an. 1e temps hors travail ala disposition des Canadiens depend 
aussi du pourcentage qui font partie de Ia population active ou qui poursuivent des etudes 
a temps plein et de Ia repartition des premiers entre occupés et chômeurs en quête de travail. 
Les inactifs ont done plus de temps libre a leur disposition. C'est le cas des gens qui ont 
pris une retraite précoce et des personnes âgées. 

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

annuelles attirent un grand nombre de vacanciers et de touristes en quête de divertissements, 
de sensations fortes ou de repos. Des évCnements comme le Carnaval de Québec et le Stam-
pede de Calgary sont organisés pour promouvoir ou célébrer des faits historiques, sociaux 
ou culturels. Par ailleurs, les attractions peuvent We soit des éléments naturels soit des créa-
lions de l'homme qui présentent un caractére permanent et se distinguent par des traits 
architecturaux ou géographiques ou par I'usage récréatif ou culturel auquels ils se prêtent. 
Les musées, les pares, les montagnes et Ia vie nocturne des villes font partie de cette caté-
gone. Par exemple, on peut citer un phénoméne naturel comme les chutes du Niagara ou 
une réalisation humaine comme Lower Fort Gamy a Selkirk (Man.). 

Des événements marquants ont lieu dans chaque province et temnitoire. Parmi les plus 
anciens événements sportifs en Amérique du Nord figurent les régates annuelles a St. John's 
(T.-N.). Charlottetown, capitale de l'lle-du-Pnince-Edouard, organise les Journées paysannes 
et Ia Semaine du Bon Vieux Temps, offrant au programme de Ia rnusique, 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 réjouis-
sances sont organisées en rapport avec les activités de péche dans Ia province, comme par 
exemple le Festival du homard a Shediac et Ic Festival du saumon a Campbellton. 

Au Québec, ii y a entre autres Terre des Hommes, l'exposition culturelle et ethnique perma-
nente de Montréal. En Ontario, il existe notamment les festivals d'art dramatique de Stratford 
et de Niagara-on-the-Lake. 

Dans l'Ouest canadien, les événements reflètent Ia diversité culturelle de cette region et 
l'heritage 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 activitCs spéciales ont lieu chaque été dans le 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 Ic Jour de Ia Découverte, en aoüt, par 
des courses de radeaux sur Ia rivière Klondike et par des danses, événements sportifs et diver-
tissements d'époque. 



Le paw/Ion t''akv.ka sur le site olympique en Alberta. 

Lors des XM Jeux olympiques d'hiver en 1988. les sports de montagne se 
dérouluient a Nokiska, sur le mont Allan en Alberta. 

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

sexe, du revenu et de Ia profession. Les activités récréatives physiques et sportives les plus 
répandues comprennent Ia natation, le patinage sur glace, le tennis, le golf et le hockey sur 
glace. Depuis quelques années, le ski de fond devient de plus en plus populaire; le taux de 
participation a ce sport est de 16.9 pour 100 Canadiens, contre 7.7 cinq ans auparavant. 
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Les activitCs les plus populaires comprennent l'écoute de La télévision et de Ia radio, Ia 
lecture des journaux, i'audition de cassettes ou de disques et La lecture de revues. Citons 
egalement Ia frequentation des librairies, des cinémas, des lieux de rencontres sportives et 
des bibliothèques publiques. 

Programmes des administrations publiques 
Tous les echelons de l'administration publique cherchent a rendre plus intéressants les 

loisirs des Canadiens. Piusieurs organismes fedéraux ont étabIi des programmes impor-
tants a cette fin, notamment Condition physique et Sport amateur Canada. Ce dernier 
s'occupe surtout des activités récréatives et du conditionnement physique et execute uncertain 
nombre de programmes visant a encourager les Canadiens de tous ages a part iciper a des 
activités de conditionnement physique; ii aide financièrement et conseille des organismes 
récréatifs comme le YMCA, Les clubs de garcons et de lilies, les scouts, les guides et les 
auberges de jeunesse; ii aide aussi les autochtones du Canada a participer davantage aux 
sports et aux activités récréatives. 

Dans La region d'Ottawa - Hull, Ia Commission de La capitale nationale joue un role impor-
tant de conservation et d'amenagement dans Ic domaine des loisirs de plein air. Les 
aménagements qu'elle offre comprennent le parc de La Gatineau, qui s'étend sur 357 km 2  
(kilomètres carrés) et se compare aisément a un parc national ou provincial, un réseau de 
promenades panorarniques et de pistes cyclables et une zone de verdure en demi-cercle au 
sud d'Ottawa on tous peuvent s'ébattre; I'hiver, La Commission entretient Ia plus longue 
patinoire extérieure au monde sur le canal Rideau et l'été, elle loue des lopins de terre pour 
le jardinage dans Ia zone de verdure. 
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Service canadien des pares 

Pares nationaux 
1e réseau des pares nationaux du Canada a commence avec une reserve de terres de 26 km 2  

autour de sources thermales situèes dans ce qui est aujourd'hui devenu le parc national Banfi. 
De Ce petit noyau, le réseau est passé a 33 pares nationaux qui preservent plus de 180(X)O km 2  
de regions naturelles du Canada. Le Service canadien des pares a divisé te Canada en 68 
regions naturelles: 39 regions terrestres et 29 marines. Actuellement, 21 regions terrestres 
sont représentées par un ou plusieurs pares au sein du réseau. Le programme des pares marins 
a commence en 1986 et Ufl de ces pares a etC crCé depuis, dans Ia baie Georgienne, en Ontario. 
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I.es pares nationaux du Canada reflètent l'étonnante diversité géographique du pays. Le 
programme s'étend actuellement d'un ocean a l'autre, soit du parc national Terra Nova, situé 
dans l'une des nombreuses échancrures de Ia côte est de Terre-Neuve, au parc national Pacific 
Rim, oü les vagues frappent le magnifique secteur de Long Beach sur Ia côte ouest de I'Ile 
de Vancouver, ainsi que de Ia pointe Pelée, extrCmité méridionate de Ia partie continentale 
du Canada, a Ia reserve du parc national de l'lle-d'Ellesmere, qui n'est située qu'à 750 km 
du pole Nord. 

Les magnifiques paysages et les nombreuses possibilités de loisirs qu'offrent les pares 
nationaux attirent des visiteurs toute I'année, que ce soit pour faire du camping, des visites 
touristiques, des excursions a pied, de I'alpinisme, de Ia natation, de La péche, du ski ou de 
Ia raquette. Des programmes d'interprétation, qui comprennent des visites commentées, 
des expositions, des films et des brochures, permettent d'expliquer Phistoire naturelle des 
diverses regions. 

Pares et Ileux historiques nationaux 
Afin de preserver le passé du Canada, La Direction des pares et lieux historiques du Service 

canadien des pares perpetue le souvenir de personnes, d'événements et de lieux historiques 
qui ont joué un rOle important dans l'évolution du pays. Depuis 1917, année 00 le fort Anne, 
en Nouvelle-Ecosse, est devenu le premier parc historique national, 73 pares et Iieux impor-
tants et plus de 900 plaques et monuments sont venus marquer un moment d'histoire. 

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

Dunes de sable dons le patr national de l'Ile-du-Prince-Edouard, c,* en 1937. 

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

La recherche de fourrures a conduit a une exploration poussCe du Canada et a Ia cons-
truction de nombreux postes et forts en vue d'étendre et de protéger La traite des pelleteries. 
Ces postes comprennent Port-Royal, Ia plus ancienne colonie francaise au nord de Ia Floride, 
le fort TCmiscamingue, poste de traite strategique dans Ia partie supérieure de La vallée de 
l'Outaouais, et le fort Prince-de-Galles, le fort de pierre le plus septentrional en AmCrique 
du Nord. Lower Fort Garry, près de Winnipeg, a été restaurC pour recrCer un poste du XIXC 
siècle de Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson on peut y voir des femmes qui cuisent Ic pain 
et tissent dans Ia v grande maison , un forgeron a l'uvre dans son atelier et des fourrures, 
autrefois le pilier de I'économie canadienne, qui pendent dans Ic grenier du magasin general 
bien garni, centre d'activité du fort. 

Les fortifications militaires protégées a titre de lieux hisioriques nationaux comprennent 
d'abord Ia solide forteresse de Louisbourg dans Vile du Cap-Breton, consruite par les Fran-
cais au XVI Ile siècle pour protéger leurs possessions coloniales en danger, puis une série 
de postes francais et anglais Ic long du Richelieu et du Saint-Laurent, pour se terminer par 
Ic fort Rodd Hill dans l'ile de Vancouver, emplacement de trois postes de defense côtière 
occupés par les Britanniques a Ia tin du XIXC siècle. 
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Les postes de traite des fourrures de Rocky Mountain House en Alberta, de Fort St. James 
dans le nord de Ia Colombie-Britannique et de Fort Langley dans le sud de Ia mërne province, 
oii a commence l'industrie d'exportation du saumon de cette region, rappellent I'expan-
sion du commerce et Ia colonisation de POuest. Cette dernière s'est effectuée 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, prés d'Abernethy (Sask.), 
illustre l'epoque des pionniers dans les Prairies. 

La principale voie de Ia ruée vers I'or du Kiondike est marquee et protégée par le parc 
historique international du mCme nom, A Dawson City, yule qui a connu un essor extraor-
dinaire en 1898, Ic Palace Grand Theatre, Ia cabane du poéte Robert Service et Ie bateau 
a aubes S.S. Keno ont été restaurés et d'autres bãtiments historiques sont en voie de I'Ctre. 

Canaux historiques. Au Canada, les canaux ont été Construits pour les besoins défen-
sifs ou commerciaux afin de desservir un pays nouveau. Ala Confédération, us sont passes 
sous l'autorité du gouvernement fédéral en raison de leur importance pour Ic réseau de trans-
ports du pays. 

Certains de ces canaux, dont l'utilité commerciale a diminué, relévent maintenant du 
Service canadien des parcs. lIs sont entretenus et exploités aim d'illustrer comment l'homme 
a adapté les terres et cours d'eau a ses besoins de transport et de communication. De plus, 
us offrent des possibilités de loisirs exceptionnelles. 

I ,i,c nni,naI de Prince- 1 Then en Sakatcheuw. c,,Yen 
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1e canal Rideau, qui sert maintenant ala 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, Ia maréchalerie a Jones 
Falls et Ia fonderie a Merrickville. Les plaisanciers tirent aussi de l'agrément d'autres canaux 
historiques situés en Ontario, au Québec ci en Nouvelle-Ecosse. 

Rivières du patrimoine. Le Canada est dote de multiples voies fluviales qui constituent 
unc partie importante de son patrimoine naturel et culture!. Auin de proteger certaines de 
ces plus belles richesses, Ic Service canadien des pares, les provinces et les territoires ont 
établi Ic réseau de rivières du patrimoine canadien. 
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Parcs provinciaux 
Toutes les provinces ont créé des parcs a I'intérieur de leurs limites. Parfois, it s'agit de 

secteurs sauvages qui sont préservés afin de garder dans leur état naturel certaines parties 
du territoire. La plupart du temps, ce sont toutefois des secteurs pittoresques qui sont d'une 
plus petite superficie, qui sont facilement accessibles et qui disposent ou disposeront plus 
tard des installations de camping et de pique-nique nécessaires pour servir de parcs récréatifs. 

Parmi les parcs les plus anciens du Canada, certains ont été créés par les provinces. En 
1895, le souci du gouvernement québécois d'assurer Ia survivance du caribou a entraIné 
La creation du parc des Laurentides, situC au nord de Ia yule de Québec, a une distance d'à 
peine 48 km. En Ontario, Ic premier parc a été le parc Algonquin, établi en 1897; d'une 
superficie de 7 540 km 2 , it s'étend jusqu'en decà de 240 km des limites des villes de Toronto 
et d'Ottawa et, a l'instar de nombreux autres parcs de l'Ontario et d'ailleurs, it se prete au 
camping, au canotage et a Ia péche sportive. 

Le pare provincial /1 /s.'onqusn, crevc ,i IN97, occupe un territoire de 7540 k,n 2  
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Tourisme 
I.e tourisme constitue pour Ic Canada une source importante de devises, en même temps 

qu'il stimule grandement Ia dépense intérieurc. Ses repercussions sur Ia consommation, 
l'investissement et l'emploi sont considérables et ii représente une importante source de 
recettes tlscales; tes avantages qui en découleni profitern a l'ensemble du Canada et c'est 
ainsi qu'iI joue un role de premier plan dans Ia reduction des disparités socio-économiques 
region ales. 

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 diffCrentes regions du pays. 

Dans le contexte mondial, le Canada se classait au neuvième rang en 1986 pour les recettes 
provenant des voyages internationaux et au septième rang pour les dépenses de ses residents 
au tire des voyages internationaux. Ic tourisrne a rapporté au Canada environ $20 milliards 
en 1986, ce qui représente 4.4 6/6 du produit national brut. Les dépenses des Canadiens voya-
geant au Canada ont totalisé $13.4 milliards. Les $6.3 milliards restants, provenant des 
dépenses des visiteurs Ctrangers au Canada, constituaient Ia troisième source de devises en 
1986 après les automobiles et les pièces d'automobiles. 

En 1987, Ic nombre de visiteurs en provenance des Etats-Unis était de 12.7 millions, 6.4% 
de moms qu'en 1986. Ic nombre de visiteurs en provenance de pays autres que les Etats-
Unis s'est èlevé a 2.3 millions, 12.0% de plus qu'en 1986. Dc ce nombre, 1,346,150 venaient 
de l'Europe et 446,399 du Royaume-Uni, principale source touristique après les Etats-Unis. 
Parmi les visiteurs en provenance des aucres pays, 239,532 venaient de Ia RCpublique fédé-
rale d'Allemagne, 252,786 du Japon, 189,013 de Ia France, 79,149 des Pays-Bas, 80,790 de 
lAustraIie et 79,137 de l'ltalie. 

La valeur des dépenses touristiques au Canada ne doit cependant pas Ctre estimée unique. 
ment en fonction des $20 milliards imputes directement aux dépenses de voyage. Des flux 
de dépenses secondaires se ramifient dans toute l'économie et engendrent des activités addi-
tionnelles. 
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Par exemple, Iorsquun vovageur touc uric cliambre dhOie!, ii contribuc au hciicl ice brut 
du propriétaire de l'hôtel. Line partie de ce bénéfice sert a payer les salaires des employés. 

cs salaires sont ensuite dépensés chez le dépanneur, peut-étre, qui en tire profit ainsi que 
Ic grossiste qui lui fournit les marchandises, et enfin Ic manufacturier canadien qui a son 
tour achéte probablement ses matières premieres a une autre societe canadienne, et ainsi 
uc suite. Compte tenu de cet effet omultiplicateur >>, ii se peut que les $20 milliards engen-
drés par le tourisme en 1986 soient en fait de l'ordre de $35.4 milliards. 

le tourisme a aussi produit I'équivalent de 600,000 emplois dans l'ensemble du Canada 
cii 1986. II a fait intervenir tous les pouvoirs publics et plus de 60,000 entreprises privCes 
de toutes sortes: sociétés de transport, services d'hébergement, restaurateurs, grossistes et 
vovagistes, agents de voyage, organisateurs d'activités et d'attractions et associations commer-
ci ales. 

Un autre aspect important de Ia consommation touristique au Canada est Ia faible part 
qu'y prennent les importations. Etant donné Ia predominance des services dans le tourisme, 
cs dépenses de voyage portent surtout sur des biens et services dans lesquels le contenu 

LIe main-d'cruvre canadienne est relativement élevé. Dc plus, les biens qu'achètent les touristes 
ont généralement fabriques au pays, par exemple les aliments et boissons produits par les 

agriculteurs et conditionneurs canadiens et les souvenirs des artisans canadiens. 
Ic Canada posséde de nombreux avantages touristiques. Sis au carrefour de l'hémisphère 

turd et a proximité du marché touristique le plus prospère du monde, ii jouit d'une situa-
tiOn enviable. II regorge d'espaces libres qui seront de plus en plus recherchés a l'échelle 
mondiale. Ses territoires nordiques constituent I'une des rares zones non touristiques qui 
subsistent au monde. II posséde d'immenses reserves d'une ressource récréative des plus 
prCcieuses, l'eau et d'une ressource des plus prometteuses, Ia neige. La diversité de son 
paysage, de sa culture et de ses ethnies ajoute a ses attraits touristiques, tout comme ses 
hatiments historiques et les attractions qui se muttiplient sans cesse dans les grandes villes. 
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COMMUN ICATIONS 
Les communications jouent un role essentiel dans La vie des Canadiens. Dans le passé, 

les communications ont contribué a vaincre les grandes distances et les terrains accidentés 
afin de mettre en valeur les riches ressources naturelles du pays. Aujourd'hui. les Canadiens 
font de plus en plus appel ala creation et a Ia communication de I'information comme source 
d'emplois, de richesse et de progrès social. 

En 1986, les travailleurs de l'information, ceux qui s'occupent du traitement, de l'analyse 
et de Ia distribution de l'information, représentaient près de Ia moitié de I'emploi total du 
Canada, ce qul prouve que le pays est en train de devenir une société d'information. Cette 
evolution se compare sur le plan historique au passage d'une société agricole a une société 
industrielle. 
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Les services de communication évoluent en raison des progrès techniques. Les techno-
logies des télécommunications et de l'informatique convergent maintenant vers le nouveau 
domaine de Ia technologie de l'information. Ic système unilTié des ordinateurs et des commu-
nications en cours de creation ressemble a un réseau d'autoroutes électroniques qui 
acheminent l'information dont notis avons besoin. 

Beaucoup de Canadiens connaissent bien les avantages de Ia technologie de l'informa-
tion. Ainsi, grace a plus de 5,000 guichets automaiques a travers le pays, les Canadiens 
peuvent faire des dépôts bancaires, retirer de l'argent et payer les factures a toute heure du 
jour ou de Ia nuit. Un grand nombre de magasins de detail ont des caisses enregistreuses 
connectées a des systèmes informatisés qui mettent automatiquement a jour les stocks a 
La fin de chaque jour ouvrable. 

Les taxis peuvent maintenant étre expédiés grace a des messages informatiques affichés 
sur I'écran de petits terminaux mobiles semblables a ceux utilisés par les forces de police. 
Les bibliothécaires font des recherches électroniques de références bibliographiques et les 
agents de compagnies aériennes consultent les horaires des vols et font des reservations grace 
a des systèmes de communication inforrnatiques. 

Les compagnies privées et les institutions publiques utilisent elles aussi de plus en plus 
Ia technologie de l'information. Les employës de bureau utilisent maintenant des postes 
de travail électroniques pour executer diverses tâches telles que Ic traitement de texte, I'analyse 
financière, Ic stockage et l'extraction de I'information, Ia consultation de bases de données 
éloignées et Ia transmission de textes, de chiffres et de graphiques. 

Sur les lignes d'assemblage des usines, des robots contrOlés par ordinateur aident a Ia 
fabrication des voitures et des machines industrielles. La branche des produits forestiers 
utilise des systèmes informatiques pour contrOler Ia dimension et Ia coupe des billes avec 
un maximum d'économie. 

Les réseaux d'Clectricité surveillent leurs grilles de transmission en utilisant les rensei-
gnements recueillis automatiquement a des points de contrôle tout au long du système et 
transmis par des lignes de communication aux principaux centres de contrôle. 

Le Canada est devenu un chef de file mondial de La technologie de I'information dans 
les domaines de Ia sante et de I'éducation. Dans certaines regions du Canada, les examens 
mCdicaux et le diagnostic de problCmes de sante a distance sont possibles. La plus grande 
partie des travaux de defrichage ont éé faits a Ia Memorial University de Terrc-Neuve, qui 
a pris une grande part a Ia mise au point de systèmes de prestation de soins de sante par 
satellite. Cette technologie canadienne est partagée avec des pays d'Afrique et des Caralbes. 

Les travaux d'avant-garde dans les domaines de Ia radiodiffusion educative et des autres 
formes de teleenseignement comprenaient I'utilisation des communications pour les cours 
assistés par ordinateur ou les Cchanges entre les enseignants et les étudiants se trouvant a 
des endroits dilfCrents. Reconnaissant l'expertise du Canada dans ce domaine, Ic Common-
wealth et Ia Francophonie ont demandé que le Canada prenne l'initiative de Ia mise au point 
de centres d'enseignement a distance et de programmes de télévision pour leurs pays membres 
respectifs. 

En 1986, 10% des ménages canadiens avaient des ordinateurs domestiques, si l'on ne 
compte pas les ordinateurs servant uniquement aux affaires ou a des jeux. Le nombre d'ordi-
nateurs domestiques augmente chaque année. Les programmes de traitement de texte et 
les tableurs sont Ies plus populaires, mais a mesure que Ie nombre de Canadiens qui ache-
tent des ordinateurs s'accroit, de nouvelles possibilités s'offrent dans les domaines de 
l'échange de I'information et de La conduite des operations commerciales. 

En 1988, deux services commerciaux étudiés pour le marché des services de consomma-
tion interactifs ont éé lances dans Ia region de Montréal. Ic système de Bell Canada, appelé 
ALEX, utilise Ia technologie des graphiques informatiques misc au point au cours des 
années 1970 par les chercheurs du ministère des Communications sous Ic nom de Télidon. 
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Ic système concurrent MINITEL utilise une technologie francaise. Les deux systémes se 
caractérisent par des terminaux faciles d'exploitation, dont Ia taille est celle d'un petit télé-
viseur. Bell prévoit que 16,000 clients von! Iouer des terminaux et que 4,000 autres adapteront 
leur propre ordinaceur domestique au système. Télidon est déjà employé pour diverses appli-
cations dans de nombreux pays du monde, applications qui vont de Ia réponse aux demandes 
de renseignements touristiques a l'analyse des marches boursiers et a Ia preparation des bulle-
tins météorologiques destinés aux pilotes. 

En 1986, les branches de I'informatique et des tClécommunications ont dépensé environ 
$I milliard en R.-D, cc qui représente environ 30% du total de Ia k-I). industrielle au 
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Canada. Près du quart de ces travaux ont été exécutés par les Entreprises Bell Canada et 
Ic reste, par d'autres compagnies, les universités et les laboratoires gouvernementaux. 

Communications Canada, qui est un ministère fédéral, exploite le plus important 
programme du pays consacré a Ia recherche appliquée a long terme dans Ia technologie des 
communications et de l'information. Au cours des années, les laboratoires du Ministère 
ont réalisé de grands progrès dans les domaines des communications par satellite et par 
fibre optique ainsi que d'importantes ameliorations dans celui de Ia technologie radio. Les 
travaux de recherche sont actuellement concentrés en partie sur l'Ctude d'un petit avion sans 
pilote propulsé par micro-ondes, qul serait plus éconornique que les satellites. La plate-forme 
SHARI' (Stationary High Altitude Relay Platform), dont les essais ont été couronnés de 
succès en 1987, peut ret ransmettre les signaux radio sur de grandes distances et pourrait 
accroItre les possibilités de communications pour les pays ou les entreprises qui ne peuvent 
se permettre d'utiliser des satellites. 

Les programmes de RD. au  Canada sont complétés par des essais afin d'encourager les 
gens a Ctudier les facons dont ils peuvent utiliser les techniques existantes et nouvelles. 

L.es planificatcurs des communications sont en train de preparer le développement de 
nos réseaux afin de mettre l'âge de I'm formation it La portee de tous tes Canadiens. Le système 
canadien des communications est déjà numérisé dans une large mesure. Les communica-
tions numériques se caractérisent par le fait que les signaux sont transmis par des impulsions 
(le langage des ordinateurs) alors que les transmissions analogiques utilisaient des ondes 
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continues. Les communications numériques peuvent transporter beaucoup plus d'inlor-
mation sur des distances plus longues et avec une distorsion réduite. On vcut ainsi obtenir 
un système qui permettra Ia communication numérique, d'une extrémité a l'autre, de Ia votx, 
des données et de l'image. Au lieu d'utiliser un rèseau pour le téléphone, un autre pour les 
données a grande vitesse et un troisième pour Ia radiodiffusion, les Canadiens pourront 
avoir accès a tous les services de télécommunication grace a une simple prise qui ressein-
blerait a une connection de téléphone. 

Le réseau numérique des services intégré de l'avenir n'est pas un nouveau système de 
communications distinct. II s'agit d'un concept qui va unifier les réseaux existants grace 
a des normes internationales que le Canada aide a élaborer. La premiere phase utilise ks 
fils de cuivre qui relient actuellement les abonnés aux réseaux. Par exemple, I'abonné pourrait, 
en méme temps, faire un appel teléphonique et établir un lien de communication de données 
a grande vitesse. L'impact reel se concrétisera au cours de Ia deuxième phase, avec l'instal-
lation des fibres optiques. Au lieu des ondes ou des impulsions électromagnétiques 
caractéristiques des cables de cuivre, les fibres optiques utilisent Ia lumière pour le trans-
port de I'information. Elles sont capables de transporter un volume d'information tellement 
supérieur a celui des cables téléphoniques ou coaxiaux qu'un abonné pourrait conncctei 
simultanément un téléviseur, un système d'alarme, un ordinateur et un téléphone sur Ia même 
ligne de communication. 

Les ordinatcurs et le materiel de bureautique peuvent échanger des informations et 
partager des fonctions de traitement quel que soit le fabricant ou le pays d'origine. On a 
retenu un modCle mondial général au debut des annCes 1980 et celui-ci est déjà a I'essai au 
Canada pour Ia transmission de renseignements bibliographiques et bancaires. 

Les progrés de Ia technologie des communications et de l'information sont en train de 
définir l'âge de l'information de l'avenir. L.es changements que ce nouvel age va entrainer 
dans notre vie économique et sociale auront une influence profonde sur noIre mode de vie, 
notre travail, notre education, l'utilisation de nos loisirs et nos relations avec les autres au 
sein de nos communautés, a travers le pays et dans le monde entier. 

Réglementation de Is radiodiffusion el des télécommunications 

Le Conseil de Ia radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (cRic), en vertu 
de Ia Loi sur ta radiodfflision, assure Ia réglementation et le contrôle du réseau canadien 
de radiodiffusion, de télévision et de cãblodistribution ainsi que des chaines spécialisées 
et de Ia télévision payante. II dClivre des licences de radiodiffusion et tient des audiences 
publiques pour étudier les demandes d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion et Ies 
questions de politique et de réglementation. Le public peut faire des commentaires ou inter-
venir au sujet de demandes ou de questions précises a ces audiences. 

Les services de télécommunications au Canada sont soumis a un ensemble de mesures 
législatives, de politiques et de règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Le CRTC, 
qui est un organisme fédéral, régit sept compagnies de télécommunications Bell Canada. 
British Columbia Telephone Company, CNCP Télécommunications, Téléglobe Canada. 
Télésat Canada, NorthwesTel et Terra Nova Tel. Les autres grandes compagnies de tClécom-
munications sont dci uridiction provinciale et uncertain nombre de compagnies de téléphone 
relèvent des administrations municipales. 

Reglementation des radiocommunications 

Les radiocommunications utilisent Ia partie du spectre électromagnétique qui se trouve 
entre Ic son audible et I'infrarouge. La gestion efuicace de cette ressource Iimitée est essen-
tielle pour que le plus de gens possible puissent utiliser des radiocommunications sans 
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interference dans leurs affaires commerciales et personnelles. C'est Ic ministCre fédCral des 
Communications qui ala responsabilité de ce domaine au Canada. En vertu de Ia Loisur 
(a radiodiffusion, le MinistCre s'occupe de Ia réglementation de toutes les installations de 
radiocommunications au pays, délivre les certificats techniques pour Ies stations qui font 
partie d'une entreprise de radiodiffusion et les licences pour l'utilisation de Ia radio pour 
d'autres applications, principalement les communications. 

Statistiques des communications 
Télécommunicateurs. Les télécommunicateurs canadiens exploitent un vaste réseau de 

télécommunications qui transportent I'informat ion, sous Ia forme de messages audio, de 
donn&s et d'images. La plus grande partie des communications est acheminée par Ic réseau 
national integré de Télécom Canada, dont les 10 membres comprennent 9 compagnies de 
téléphone et TélCsat Canada, Ia société qui posséde et exploite Ic système de satellites 
commerciaux du Canada. Constituée en 1969, Télésat a établi le premier système de satel-
lites de communications commercial intérieur du monde en 1973. A Ia fin de 1986, Télésat 
exploitait 4 satellites commerciaux qui desservaient un réseau de plus de 230 stations 
terrestres. 

Le service de télégrammes est assure par CNCP Télécommunications, qui a Ic monopole. 
CNCP entre en concurrence avec les compagnies de téléphone et offre un vaste éventail de 
services de communications de La parole et de transmission des données. En plus de ces 
importants télécommunicateurs, ii existe des dizaines d'autres compagnies de téléphone 
provinciales et municipales plus petites. En 1986, Ic Canada comptait 75 compagnies de 
téléphone. 

les services de télécommunicat ions outre-mer sont fournis par Téléglobc Canada, qui 
utilise pour cela des cables sous-marins et des installations de satellite. Ancienne société 
de Ia Couronne, Téléglobe a éte vendue a l'entreprise privée par Ic gouvernement fédéral 
en 1987. 

Le produit d'exploitation des télécommunicateurs, que l'on estime a $19.9 milliards en 
1986, a augmenté d'environ 9 o au cours des cinq dernières années. Environ 600 radiocom-
municateurs, qui font également partie du secteur des télécommunications, offrent 
principalement des services de téléavertisseur, de téléphone cellulaire et mobile a plus de 
500,000 abonnés. 

Téléphones. La plupart des Canadiens ont le choix d'acheter ou de louer des téléphones 
auprès des compagnies de téléphone ou de vendeurs indépendants, mais tous les téléphones 
doivent répondre a des normes établies. Le nombre total de téléphones acquis auprès des 
compagnies de téléphone en novembre 1987 s'élevait a 15.4 millions, dont plus de 70 Wo étaient 
destinés au service résidentiel. Pour se brancher sur Ic réseau public, les abonnés doivent 
Louer une ligne d'accès au réseau de Ia compagnie de téléphone. En 1987, Ic Canada comp-
tait au total 13.2 millions de lignes d'accès, dont 85 Wo fournissaient un accès unique et 6 076, 
un accès a deux lignes ou plus. 

L.es Canadiens ont fait 34.7 milliards d'appels beaux en 1986 et 2 milliards d'appels inter-
urbains, cc qui représente 1,423 appels en moyenne par personne. Le produit d'exploitation 
des compagnies de téléphone a atteint $10.6 milliards. Les appels urbains se sont traduits 
par des recettes de $3.9 milliards, tandis que celles pour L'interurbain s'élevaient a $5.9 
milliards. La valeur des usines de compagnies de téléphone en 1986 s'élevait a $19.5 milliards. 
En 1986, les principales compagnies de téléphone comptaient 99,054 employés a plein temps. 

Radiocommunicalions. A Ia fin de février 1988, il y avait 1,102,414 licences de stations 
de radio en vigueur: 306,804 licences du service radio général (sRG), 43,205 licences de 
stations radio mobiles maritimes, utilisées a bord de navires, 103,940 stations debase, 23,920 
bicences de radioamateurs et 624,545 licences de stations mobiles, dont 16,620 de stations 
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d'aéronef. Les licences sont délivrées pour les stations exploitées par des organismes fédé-
raux, provinciaux et municipaux, les stations exploitées sur les navires et les aéronefs 
immatricutés au Canada, les stations montées a bord de véhicules terrestres exploités a des 
fins publiques et privécs, et les stations du service radio général. 

Radiodiffusion. Les Canadiens sont de grands utilisateurs de services de radio et de télé-
vision. On estime que 98.8 07o des Canadiens avaient un poste de radio a Ia maison en mai 
1987 et 95.6%, un récepteur de radio MF. Presque 98.5 010 avaient au moms un poste detélé-
vision ala maison, 47.4 07o en avaient plus d'un, 94.4% avaient un récepteur de télévision 
couleur et 27.7 076 avaient plus d'un récepteur couleur ala maison. En 1987, 67 016 des ménages 
canadiens étaient abonnés a des services de cãblodistribution et 38 07o des foyers canadiens 
avaient des convertisseurs qui leur permettaient d'accéder a entre 12 et 35 canaux de télévi-
sion. Près de 17 016 des foyers canadiens sont abonnés a des services de télévision facultatifs 
(télévision payante et télévision spécialisee) distribués par cable. 



104 	UN PORTRAIT DU CANADA 1989 

Plus de 80 07o des Canadiens regardent Ia télévision au moms une fois par jour. A I'automne 
1986, le Canadien moyen, par semaine, regardait Ia télévision 24.2 heures et écoutait la radio 
19 heures. En 1987, les Canadiens écoutaient les programmes de 422 postes de radio MA 
licenciés, de 276 stations de radio MF et de 132 stations de télévision, ainsi que les 
programmes transmis par 1,205 systémes de câbtodistribution. En complement, ii y avait 
328 stations MA, 524 stations MF et 1,350 stations de télévision de rediffusion. 

La SociCté Radio-Canada exploite a l'échelle nationale un réseau de radio MA en fran-
cais et en anglais ainsi que des rCseaux MF dans les deux langues dont les emissions sont 
distribuées presque partout au pays. Dix-sept stations commerciales privécs sont affiliées 
aux réseaux français ou anglais de Radio-Canada. Un réseau national de langue anglaise 
exploite commercialemeni par CKO fournit des nouvelles et des informations 24 heures par 
jour. Au Québec, ii y a trois réseaux de radio MA privés Irancais: Télémédia, Radio-Mutuel 
et RCseau des Appalaches. 

Radio-Canada exploite deux réseaux de télévision nationaux, l'un en francais et l'autre 
en anglais. II y a quatre réseaux commerciaux: le réseau cry offrc un programme en langue 
anglaise dans tout le pays, TVA et Ic Réseau de télévision Quatre Saisons offrent une 
programmation en français au Québec, tandis que Global Communications Ltd. offre des 
services en anglais a des regions de l'Ontario. Les provinces de l'Ontario, du Quebec, de 
l'Alberta et de Ia Colombie-Britannique ont leurs propres réseaux de télévision educative. 

Radio-Canada International (Rcl) est Ic service sur ondes courtes de Radio-Canada. Ses 
studios et son siege sent a Montréal, les antennes se trouvent a Sackville (N.-li). RCJ diffuse 
chaque jour en 12 langues a destination de l'URSS et de l'Europe centrale, de I'Asie, de 
1'Amérique latine, des Caralbes, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe occidentale 
et des Etats-Unis. D'après les enquêtes faites, Ic réseau aurait plus de 16 millions d'audi-
teurs réguliers chaque semaine. Le but principal de RCI est de faire connaItre Ic Canada au 
monde, c'est-à-dire de produire des programmes qui exposent aux auditeurs cc qui Se passe 
au Canada et ce que les Canadiens pensent des événements dans le reste du monde. RCI 
produit et distribue également des enregistrements pour les posIes de radio MA et MF étran-
gers afin que ceux-ci les incorporent dans leur propre programmation. Entre 1986 et 1987, 
RCI a envoyé des disques, des bandes et des cassettes a environ 500 stations. Ces enregis-
trements représentent au total 10,000 heures d'émissions parlées (nouvelles du Canada) et 
25,000 heures de programmes de musique canadienne (classique/serieuse, jazz, folk lorique 
et populaire). 

Service postal 
La Société canadienne des postes a été constituée en sociétC en vertu de Ia Loi sur/a Sociéië 

canadienne des posies qu'a votée le Parlement en 1981. Le passage du statut de ministére 
a celui de société de Ia Couronne a donné aux services postaux du Canada un statut legal 
semblable a celui de toutes les autres sociétés de Ia Couronne qui sont dans Ic monde des 
affaires. 

Selon Ia Loisur Ia Sociérë can adienne des posies, Ia Société a pour mandat de créer et 
de gérer Ic service postal a I'intérieur du Canada et entre Ic Canada et les administrations 
des postes des autres pays. 

La Société canadienne des postes emploie environ 74,000 personnes. Elle est dotée d'un 
reseau de 29 grands centres de traitement mécanisé du courrier et d'une flotte de quelque 
4,700 véhicules automobiles. Elle gère elle-même quelque 5,700 comptoirs de vente eta confié 
I'exploitation de plus de 8,000 autres a des intéréts privés. Chaque année, Ia Société ramasse 
et traite près de 8 milliards de messages écrits et de colis, qui sont livrés a plus de 10 millions 
de destinataires dans tous les coins du Canada urbain et rural. 
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SANTE ET BIEN-ETRE 

Contexte social 
Au Canada, les programmes de sante et de bien-être ne cessent de se modifier en fonet ion 

de l'évolution de Ia situation démographique et des modes de vie. C'est pourquoi Ic ministère 
de Ia Sante nationale cc du Bien-ëtre social s'efforce de favoriser et de conserver Ia sante, 
Ia sécurité sociale et le bien-être collectif des Canadiens. 

Dans l'ensemble, les Canadiens sont en meilleure sante et vivent plus longtemps qu'aupa-
ravant. Néanmoins, lea deux principales causes de décès relevées en 1986 ont continue d'être 
les maladies du système circulatoire (235.5 cas pour 100,000 habitants) et les cancers (149.8 
cas pour 100,000 habitants), qui étaient suivies des accidents, intoxications et actes de 
violence, des broncho-pneumopathies chroniques obstructives et des pneumonies. 

Scion des doiinêes prèliminaires, en 1986-1987, 1,218 hôpitaux étaient en accivité au 
Canada. Dans 85 916 des cas, il s'agissait d'hôpitaux publics, lesquels ont accueilli 3.7 millions 
de malades, cc qui correspond a un taux de 2,100 journées d'hospitalisation pour 1,000 habi-
tants. En moyenne, Ia duree d'hospitaiisation d'une personne dépassait légérement 14 jours. 
Dans l'ensemble, les dépenses des hôpitaux publics se sont élevées a $16.2 milliards. En 1985, 
il y avait un médecin pour 577 Canadiens et une infirmière pour 95 personnes. 

En 1985, les dCpenses engagées dans le domaine de Ia santéont atteint $39.8 milliards, 
soit 8.6% du produit national brut (PNB). Les dépenses de l'Etat ace chapitre ont repré-
senté 6.6% du PNR et correspondu a 75.9% des dCpenses totales en Ia matiCre. 
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L'évolution de Ia situation démographique continue de beaucoup influer sur les 
programmes qui visent a améliorer Ia sante et le bien-étre des Canadiens. Ainsi, les taux 
de natalité et de mortalité diminuent tandis que le vieillissement de Ia population s'accentue 
de facon relativement rapide. Présentement, II % des Canadiens ont en effet plus de 65 
ans. II y a maintenant trois fois plus de personnes âgées qu'il y en avait voilà 45 ans et leur 
nombre devrait tripler de nouveau au cours des 45 prochaines années. 

Méme si le nivcau de vie ne cesse de s'améliorer, environ 15% des Canadiens doivent 
toujours vivre avec un faibie revenu. C'est dans les families monoparentales et les families 
qui comptent trois enfants ou plus que l'on trouve Ia plus grande proportion de personnes 
a faible revenu. Par ailleurs, au moms un Canadien sur 10 a une incapacité (ou plus d'une), 
soit environ 6% des enfants et 13% des adultes. 

Ces groupes (les personnes qui sont malades ou âgées ou qui ont un faible revenu ou une 
incapacité) sont principalement visés par les programmes de sante et de bien-ètre en vigueur 
au Canada. Ii y a d'autres programmes qui soulagent le fardeau des families qui ont des 
obligations supplémentaires. 

En 1984-1985, Ies administrations publiques ont dépensé $49.1 milliards pour de nombreux 
programmes de bien-être: l'administration fédérale a ainsi consacré $36.7 milliards, les admi-
nistrations provinciales, $11.8 milliards et ics administrations locales, $0.6 milliard. 

Au sein de I'administration fédérale, c'est au ministère de Ia Sante nationale et du Bien-être 
social qu'incombe principalement La responsabilité des programmes de sante et de bien-étre. 
Ce ministère travaille étroitement avec d'autres ministères fédéraux, avec les administrations 
provinciales et locales ainsi qu'avec des organismes bénévoles relativement a des questions 
a caractére social. 
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Programmes fédéraux en matière de sante 
Pour administrer ses programmes en matière de sante, le ministère de Ia Sante nationale 

et du Bien-être social compte quatre directions générales. 
La Direction générale de Ia protection de Ia sante s'assure de la süretC et de Ia qualitC des 

aliments, des drogues ainsi que des appareils mCdicaux et contrOle Ia disponibilitC des 
drogues dangereuses. Elle surveille aussi les tendances relevées pour ks maladies et Ics risques 
environnementaux. 

La Direction génerale des services et de Ia promotion de La sante veille a assurer I'accès 
aux soins de sante, a faciliter Ia recherche dans le domaine de Ia sante et a encourager le 
Canadiens a adopter un mode de vie plus sam. En cc qui a trait aux services de sante offerts 
au pays, I'administration fédérale verse une contribution financière (y compris des trans. 
ferts d'impôt) aux provinces et aux territoires. En I986-I987, cette contribution s'est élevée 
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a $12.5 milliards. 11 y a d'autres programmes qui visent a améliorer Ia sante comrnunau- 
taire, Ia sante mentale et d'autres services de sante assures dans des établissements et par 
des spécialistes ainsi qu'à encourager I'autocontrôte, l'entraide et Ia vie dans un milieu sam. 

La Direction générale de Ia condition physique et du sport amateur favorise une plus 
grande participation a des activités physiques et appuic le développement des sports a l'échelle 
autant nationale qu'internationale. A cet égard, ii convient de mentionner l'appui accordé 
par Ic Ministère a Ia tenue des XVCS Jeux olympiques d'hiver, qui ont eté couronnés de 
succès. 

La Direction générale des services médicaux assure, en matière de sante, des services qui 
répondent aux besoins de groupes trés divers comme, entre autres, les AmCrindiens et les 
Inuit, les fonctionnaires, certains immigrants et réfugiés ainsi que les habitants du Yukon 
et des Territoires du Nord-Ouest. 

Programmes provinciaux en matière de sante 
L'administration des regimes d'assurance-hospitalisation et d'assurance-maladie ou Ia 

prestation de services généraux de sante incombent aux provinces et aux territoires. Ces 
regimes d'assurance s'appliquent aux soins hospitaliers courants, a tous les services médi-
caux assures par un médecin ainsi qu'aux médicaments, aux fournitures et aux tests 
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diagnostiques nécessaires. Dans de nombreux cas, d'autres soins en établissement et ambu-
latoires sont aussi assures par les ministéres qui, dans les provinces, sont charges de Ia sante. 
Une importance de plus en plus grande est accordée aux services préventifs. Par exemple, 
en ce qui a trait a certains problèmes de sante, comme le sida, l'alcoolisme, Ia toxicomanie, 
Ics maladies transniises sexuellement et les intoxications alimentaires, des programmes ont 
souveni eté entrepris en collaboration avec des organismes bénévoles. 

Programmes fédéraux en matière de bien-être 
Au Canada, divers programmes fédéraux visent a ce qu'un revenu suffisant soit assure 

a Ia population. 
1c Régime de pensions du Canada (RPc) et, au Québec, le Régime de rentes du Québec 

(RRQ) sont des programmes qui assurent un revenu de base dans Ic cas oü un travailleur 
prend sa retraite, est atteint d'une incapacité ou décéde. Le flnancement de ces regimes 
provient des contributions que doivent payer les employeurs et les employés ainsi que des 
intérêts gagnés sur les sommes placées. Au cours de 1986-1987, Ic RPC et le RRQ ont verse 
$7.8 milliards a 2.6 millions de bénéficlaires. 



110 	UN PORTRAIT DU CANADA 1989 

Les programmes Sécurité de La vieillesse (sv), Supplement de revenu garanti (sRcI) et 
Allocation au conjoint (Ac) permettent aux personnes âgées d'avoir un revenu supplémen-
taire. En vertu du programme sv, les personnes ayant 65 ans Ct plus qui satisfont aux 
exigences en matière de domicile touchent chaque mois une prestation; en 1986-1987, 
$9.5 milliards ont ainsi ete verses a environ 2.7 millions de personnes. Les bénéficiaires du 
programme sv dont le revenu est faible ou nut sont admissibles au programme SRG a Ia 
condition de satisfaire aux exigences prévues en matière de domicile; en 1986-1987, 
$3.5 milliards ont ainsi été remis a environ 1.3 million de personnes. En Ce qui concerne 
le programme AC, une prestation est versée aux personnes qui ont entre 60 et 64 ans et qui 
sont le conjoint d'un bénéficiaire du programme sv ou dont le conjoint est décédé. En 
1986-1987, environ 140,200 bénéficiaires ont touché $473 millions avec ce programme. 

Pour les enfants ayant moms de 18 ans, les allocations familiales sont versées tous les 
mois aux parents ou aux tuteurs qui satisfont a certaines exigences relatives au domicile. 
Une allocation spéciale peut être remise pour un enfant de moms de 18 ans ala charge d'un 
organisme de bien-être, d'un ministère ou d'un établissement. Dans certaines provinces, 
comme le Québec et l'Alberta, le montant des allocations familiales peut varier en fonc-
tion de certains critères. En 1986-1987, $2.5 milliards ont ainsi été verses a 3.7 millions de 
familIes pour environ 6.6 millions d'enfants. 

Administré par Revenu Canada - lmpôt, le programme fédéral de credit d'impôt pour 
enfants permet a des families dont le revenu est faible ou moyen d'obtenir des sommes supple-
mentaires. Dans le cadre du système fiscal, des paiements sont verses aux families admissibles 
qui reçoivent des allocations familiales. En 1985, environ $1.5 milliard a ainsi été remis a 
2.4 millions de families pour 4.9 millions d'enfants. 

1?o,cerr/,n d 	ai, pare n000na! (le Ia F'n,nte-!'e/e, en Onar,o, cons, itue une octivihj'oç'ulaire auprs des 
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La Direction gCnérale des programmes du service social du ministCre de Ia Sante nationale 
et du Bien-Ctre social administre le Régime d'assistance publique du Canada (RApc) et le 
Programme de réadaptation professionnelle des invalides (RPI). En vertu du RAP(, l'admi-
nistration fédCrak paye 50 010 des coths délrayCs par les administrations provinciales ou 
territoriales pour l'aide financière versée directement aux personnes dans le besoin ou pour 
les services de nature sociale qui sont assures a ces dernières, par exemple, les garderies, 
les auxiliaires familiaux et Ic maintien a domicile, La consultation, l'adoption et les services 
de rCadaptation piofessionnelle. En ce qui concerne le RPI, 50 074 des services globaux de 
rCadaptation professionnelle sont défrayés par l'administration fédérale. En mars 1987, prés 
de 1.9 million de ('anadiens ont recu une aide financiére directe des programmes provin-
ciaux auxquels s'apptique le RAI'C. Pour l'exercice 1986-1987, $5.3 milliards ont Cté verses 
aux provinces pour I'aide financière, les services sociaux et Ia réadaptation professionnelle 
assures. 

II y a d'autres programmes qui appuient le ddveloppement des services sociaux au Canada, 
Ia prevention de Ia violence familiale, les adoptions d'enfants d'autres pays et l'organisation 
d'activitCs utiles aux personnes ãgCes. 

Programmes provinciaux en matière de bien-être 
Chaque province ou territoire administre son propre programme d'aide tinancière, lequel 

vise ace que les personnes qui ont épuisé toutes les autres ressources possibles puissent satis-
faire a leurs besoins vitaux. Les sommes payées s'appliquent aux besoins essentiels, aux 
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besoins speciaux et aux dépenses faites pour les soins médicaux. Ces sommes sont complétées 
par des programmes d'emploi et de formation qu'offrent Ia plupart des provinces afin d'aider 
ces personnes a réintégrer Ia population active et a devenir autonomes. 

Les provinces assurent aussi un large éventail de services sociaux aux personnes touchant 
une aide financière, a des families, a des personnes ãgées et a d'autres personnes dans le 
besoin. Au nombre de ces services, ii y a les auxiliaires famillaux, les garderies, Ia consulta-
tion, La réadaptation professionnelle, le développement communautaire ainsi que Ia garde, 
Ia protection et le placement d'enfants. Bon nombre de ces services sont completes par des 
programmes qu'offrent des organismes bénévoles ou leur prestation est confiée aces orga-
nismes en vertu d'ententes. Dans le cadre du Régime d'assistance publique du Canada, 
l'administration fédérale paye une partie des frais qul sont occasionnCs par Ia prestation 
d'une aide financière ou de services sociaux ou en matière d'emploi. 

La piupart des provinces ont aussi des programmes de subventions fiscales ou de supple-
ment de revenu destinés aux personnes a faible revenu ou âgées. Dans de nombreux cas, 
le supplement de revenu est verse aux personnes âgées a faible revenu qui touchent des pres-
tations du programme SRG. Suivant d'autres programmes, les personnes et les families 
admissibles peuvent recevoir des prestations les aidant a payer leur impOt fonder ou scolaire, 
Ic loyer et les dépenses courantes. 
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Recherche dans les domaines de Ia sante et du bien-être 
Au Canada, La recherche dans les domaines de Ia sante et du bien-être correspond a de 

nombreuses act ivités entreprises par les administrations fédérale et provinciales, des orga-
nismes non gouvernementaux, des universités, des hôpitaux et des particuliers; die est 
fermement appuyée par un vaste programme de recherche qui reléve du ministère de La Sante 
nacionale et du Bien-être social. 

Dans le domaine de Ia sante, Ia recherche porte sur les facons d'appliquer les decouvertes 
technologiques et scientifiques, sur Ia biologic humaine et les sciences de Ia sante ainsi que 
sur Ia prevention et le diagnostic des maladies. 

L.a recherche effectuée a aussi trait a certaines questions, comme les incapacités, Ia 
nutrition, Ia demographic, les mauvais traitements infligés aux personnes ãgees, les besoins 
en matiêre de logement, l'adoption, Ia violence familiale et les services familiaux. 

Dans l'ensemble, les efforts qui ne cessent d'être déployCs en macière de recherche 
complétent bien les services et l'aide financière assures au Canada dans les domaines de 
La sante ec du bien-être. 

Participation dans les domaines de Ia sante et du bien-être it 

I'échelle internationale 
A l'échdllc incernationale, le Canada participe activement, dans les domaines de Ia sante 

et du bien-êcre, aux travaux de divers organismes, par exemple, l'Organisation mondiale 
de Ia sante, i'Organisation panaméricaine de Ia sante, Ia Commission des stupétiants des 
Nations Unies, I'Organisacion internationale du travail, I'Association internationale de Ia 
sCcurité sociale, i'Organisation de cooperation cc de dCveloppement économiques et Ies 
Nations Unies. Dc plus, Ic Canada a signé, avec plusieurs pays, des ententes de réciprocite 
en maciére de sécurité sociale visant a garantir Ic versement des prestations du RPC cc des 
programmes SV, SRG et AC. 
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Applications médicales internationales des radio-isotopes 
A l'origine une division de L'Energie atomique du Canada Limitèe (EACL), Ia Sociétè radio-

chimique (sR), donE le siege est a proximité d'Ottawa, produit plus de Ia moitié du materiel 
mondial de traitement par irradiation gamma et elle fournit 80 17o du cobalt 60 mondial. La 
principale application du traitement par irradiation est Ia stCrilisation de produits médicaux 
jetables tels qu'aiguilles, seringues, cotons-tiges, pansements et gants en caoutchouc. Le cobalt 
60 est l'élément radioactif utilisC contre Ic cancer dans les appareils de cohaltothérapie. 

Dc plus, Ia SR fournit environ les deux tiers des isotopes mondiaux en vrac produits a 
l'aide de réacteurs et utilisés principalement en médecine nucléaire. Les isotopes produits 
a I'aide de réacteurs, par exemple le molybdène 99, et les isotopes produits a I'aide dc cyclo-
trons, comme I'iode 123, sont utilisés abondamment dans les hôpitaux pour des tests 
diagnostiques et, parfois, en thérapie. Les applications diagnostiques comprennent des 
examens du cerveau, de Ia thyroIde, du système cardio-vasculaire et des reins. 

En 1986, I'EACL a célébré les 40 ans de participation canadienne dans Ic domaine de Ia 
médecine nucléaire. 

Enfreposage th' euhull () a \'ordion internatumal l cobalt 60 esl lék',nent radioacti/utilis dans les bombes au 
cobalt pour tm.. 
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Affaires des anciens combattants 
Le ministère des Aflaires des anciens combattants a pour role d'assurer le bien-être ècono-

mique, social, mental et physique des anciens combattants, de certains civils et des personnes  
a leur charge. Les services, qui comprennent les pensions et allocations d'anciens combat-
tants, les soins médicaux, les services de consultation et l'aide pour l'éducation des enfants 
des morts de guerre, sont offerts par les Affaires des anciens combattants et les trois orga-
nismes qui lui sont associés, soit Ia Commission canadienne des pensions, Ic Tribunal d'appcl 
des anciens combattants et Ie Bureau des services juridiques des pensions. De plus, par des 
activités com,némoratives, Ic ministére veille a ce que les actes et les sacrifices que les combat. 
tants canadiens ont accomplis pour Ieur pays en temps de guerre ne soient pas oubliés. 

Programme des Affaires des anciens combattants 
La Iégislauon fédérale prevoit des avantages pour les anciens combattants (et certains 

civils), les personnes a leur charge et leurs survivants. Ces avantages comprennent : services 
médicaux et dentaires, prothèses, programmes de soutien du revenu, aide financière 
d'urgence, services de consultation pour les anciens combattants, les personnes a leur charge 
et leurs survivants, aide pour l'éducation des anciens combat tants et des orphelins de guerre, 
et subventions pour l'inhumation d'anciens combattants. Le nouveau Programme pour 
l'autonomie des anciens combattants, institué en 1981, vise a maintenir ou a améliorer le 
niveau d'indépendance et d'autosuffisance d'une population d'anciens combattants vieil-
lissante. Les prestations pour les anciens combattants admissibles peuvent couvrir les frais 
de soins infirmiers, de soins personnels, de services domestiques, d'entretien extérleur et 
de transport. Lorsque l'intervention directe n'est pas possible, ii existe un service de misc 
en rapport avec d'autres sources d'aide. 

Cér,rnonie du J,,ur du couren(r a Otlawa. 
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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 lies au service militaire. Cette 
loi prévoit aussi le paiement de pensions aux survivants a charge. En 1986-1987, les pensions 
pour invalidité et décés versées aux anciens combattants se sont élevées A $750 millions. 
Le montant consacré a l'assistance sociale et au soutien du revenu représentait pour sa part 
S430 millions. 

Le Tribunal d'appel des anciens combattants 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 
ic Ia Loi sur les pensions, de Ia Loi sur les allocations aux anciens combattanis et de Ia 
Partie XI de Ia Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils. 

Le Bureau des 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 relation entre Ic Bureau 
Ct Ic requérant ou le pensionné est une relation avocat-client. Les services du Bureau sont 
largement dCcentralisés, ses avocats et son personnel de soutien étant reparlis d;ins 19 villcs 
i traver Ic Canada. 

Oes veIt'runs rt'ndt'nr /zornnlugt' a leurs conpagnons d jrines apro a air deptat ant' cuurininr all pad du ,,iunu-
,.'ienf de leur rëgimenL Cize cërmonie s'esl ternie en cyril 1988 lops d'un pelerinage a t 'oecasion tiu 33e anniversaire 
i/u cessez-Ie-feu en C'orée. 
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LE GOUVERNEMENT ET LE SYSTÈME JURIDIQUE 

L.e gouvernement 
Le pouvoir exécutif. Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir exécuti f 

<< est attribué ala reine> du Canada, qui est également Ia reine du Royaurne-tJni et de plus 
de 12 pays mernbres du Commonwealth. Au sens strict de Ia Ioi, Ia Couronne a des pouvoirs 
immenses. Dc fait, cue les exerce sur l'avis d'un Cabinet jouissant de Ia confiance de Ia 
Chambre des communes, devant laquelle ii est comptable et dont les membres sont élus 
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par IL petipic. I eN pollwils Lie la (ouroruiie ciiiit 11ormalcincill excree iii noin de Li reiiie 
par le gouverneur gcnral, qui est toujours canadien Inaintenant, nommé par La reine sur 
avis du premier ministre du Canada. 
Sau f circonstances extraordinaires, Ic gouverneur général ou la reine agissent d'après tes 

conseils des ministres. Sur l'avis du premier ministre, le gouverneur général nomme les minis-
reset les membres du Sénat. I.e premier ministre lixe Ia date de convocation du Parlement 

normalement, celle de sa dissolution en vue d'élections générales qui, de toute manière, 
doivent avoir lieu tous les cinq ans. I.e gouverneur general en conseil (c'est-à-dire conseillé 
par le Cabinet) nomme les juges des cours supérieures, de district et de comté, les lieutenants-
iouverneurs des provinces, les sous-ministres fédéraux et autres grands commis de I'Etat. 

Les membres du Cabinet et Ic premier ministre tirent leurs pouvoirs des conventions plutOt 
que de Ia Constitution. La Loi constitutionnelle de 1867 ne prévoit qu'un Conseil privé 
de Ia reine pour le Canada>> dont les membres sont nommés a vie par le gouverneur général. 
I c Conseil privé se compose de tous tes ministres du Cabinet, de bus les anciens ministres 
et d'éminents Canadiens choisis a titre honoraire. Dans une certaine mesure, ii s'agit d'un 
organe honorifique qui, dans La pratique, tire son importance du fait qu'iI faut en être 
inembre pour se voir contier Ia charge d'un ministère et que seuls ceux qui dCtiennent pareille 
eharee peilvent olfrir an eouverneiir 'ncral des avis exceutoires. 
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Le Cabinet est présidé par le premier ministre. Par convention, tous les ministres doivent 
We membres du Parlement et la plupart détiennent un siege ala Chambre des communes. 
11 est d'usage que, dans Ia mesure oü le permet Ia representation au Parlement, le Cabinet 
compte au moms un ministre par province et davantage dans le cas des provinces plus 
populeuses. 

Les membres du Cabinet doivent We solidaires sur toute question de politique gouver-
nementale; un ministre qui ne peut appuyer une politique donnee doit dCmissionner. Chaque 
ministre doit répondre de son ministèrc devant Ia Chambre des communes et l'ensemble 
du Cabinet est responsable envers Ia Chambre de Ia politique et de I'administration du 
gouvernement en génCral. 

Si Ic gouvernement est renversé en Chambre sur une motion de defiance, it doit soit 
démissionner (Ic gouverneur général invite alors le chef de ['Opposition a former un nouveau 
gouvernement), soit demander Ia dissolution du Parlement, ce qui améne des Clections géné-
raics, solution généralement appliquee de nos jours. Le rejet d'un projel de loi important 
du gouvernement est en général considérC comme un vote de defiance et entraine les mêmes 
consequences; ccpendant, le gouvernement peut decider de ne pas considCrer cc rejet comme 
une défaite decisive. La Chambre a alors Ia possibilité de se prononcer sur tine motion 
formelle de defiance. 

Seul Ic gouvernement peut presenter des projets de loi portant prélévement ou dépense 
de deniers publics. Les simples dCpués peuvent proposer une reduction. mais jamais une 
augmentation, des impôts ou des dCpenses 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 legislatives émanent du gouvernement. Lorsque les partis ne parvien-
nent pas a s'entendre sur un échéancier pour les diverses etapes de l'examen d'un projet de 
Ioi, le gouvernement ale pouvoir de proposer Ia cloture en vue de mettre fin au débat. Chaque 
annCe 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. 
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Le pouvoir législalif. Le Parlement se compose de Ia reine, du Sénat et de La Chambre 
des communes. Le Sénat et La 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 l'Ontario, 24 pour le Québec, 10 pour 
La 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, 1 pour Le Yukon et 1 pour 
les Territoires du Nord-Ouest. Le gouverneur général nomme les sénateurs sur l'avis du 
premier ministre. us prennent leur retraite 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'Ile-du-Prince-Edouard, 75 pour le Québec, 
95 pour l'Ontario, 14 pour le Manitoba, 14 pour la Saskatchewan, 21 pour l'Alberta, 28 pour 
la Colombie-Britannique, I pour le Yukon et 2 pour les Territoires du Nord-Ouest. Les 
députés sont éLus a La majorité des voix dans leur circonscription électorale respective. Tout 
Canadien adulte, sauf quelques exceptions (entre autres les prisonniers), peut voter. L.e 
nombre de circonscript ions imparties a chaque province est calculé d'après Ic principe demo-
cratique du prorata de Ia population, au moyen d'une formule complexe précisée dans Ia 
Loi constitutionnelle, et chaque recensement décennal donne lieu un rajustement. Aucune 
province ne peut avoir moms de représentants a La Chambre qu'au Sénat. L'ensemble du 
processus electoral relève du directeur gCnéral des elections. 

La Pre,nier rn/n/sire Brian Muimney asignO /'accord de libn'-'change 8 Ottawa en fancier 
1988. Pour sa part, /e Sena( a adopté, le3Odécembre dc/a mê,ne année, Ia /01 sur /'accort/ 
t1 /,/'r 	-/iun te. / twief/, 	'ii 	 -1 n r',,uo Lamer. dc/a Cour supreme du Canada, a 

erneur géndrni Jeanne Sauvë. 
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A Ia Chambre des communes, chaque projet de loi doit franchir trois étapes appekes 
lectures>). La premiere, celle du dCpôt du projet, est une simple formalité. Lots de Ia 

deuxième lecture, Ia Chambre étudie Ic projet dans son principe et, si cue est d'accoid, 
die le soumet a un comité, qui I'étudie article par article. Après étude, Ic comité rapporte 
Ic projet a Ia Chambre, avec ou sans amendements. Ace stade, chaque députC peut proposer 
des modifications, susceptibles dedébat. Vient ensuite Ia lroisième lecture. Si Ic projet fran-
chit cette dernière étape, ii est alors transmis au Sénat, qui i'examine scion une procedure 
analogue. Une fois approuvé par Ic SCnat, Ic 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, k's 
lois canadiennes n'en font presque pas mention (sauf Ia Loi sur les dépenses d 'elections), 
cc qui montre bien l'importance des conventions dans Ia Constitution. Ce sont les partis 
politiques eLla discipline de parti qul assurent au pays un gouvernement stable, capable 
de concretiser ses poiitiques, de méme qu'une critique organisée et constante du gouvet - 
nement en place. C'est aussi grace a eux que peut s'effectuer sans heurt Ia passation dc 
pouvoirs d'un gouvernement a I'autre. Enfin, us conribuent a l'éducacion de l'Clectorat 
aux affaires publiques ainsi qu'à Ia conciliation des éléments et intCrêts divergents du pays. 

Ic Premier ,n,njc,re 5f,Irii'i,v ,  Cf cec hr,mnh,,ue' r',  ,nc;aur tnrenf pee cents, en turn 1987. a lit ,oni,'rvnee cur 
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Le Parti progressiste-conservateur remonte a Ia coalition des conservateurs modérés 
et des réformateurs modérés qui s'est produite dans Ia province du Canada en 1854, six 
ans aprés l'institution du gouvernement responsable. II a pris l'envergure d'un parti 
national en 1867, année oü Sir John A. Macdonald, premier chef élu de Ia fédération cana-
dienne, a formé un Cabinet de huit conservateurs et de cinq libéraux ou réformateurs, 
dont les partisans ne tardèrent pas a s'appeler <Iibéraux-conservateurs >. En 1942, le parti 
adoptait Ic nom qu'iI porte aujourd'hui. Le Parti liberal tire ses origines des partis réfor-
mateurs préconfédératifs qui luttèrent pour l'établissement d'un gouvernement 
parlementaire responsable dans les années 1840. Le Nouveau Parti démocratique date 
de 1961. Cette année-là, Ia fédCration des principaux syndicats ouvriers (le Congrès du 
travail du Canada) et Ia Co-operative Commonwealth Federation (ccF) s'unirent pour 
former un nouveau parti qui allait remplacer Ia CCF fondée en 1932 par un groupe de 
fermiers et de travailleurs organisés des provinces de I'Ouest. 

Le gouvernement provincial et territorial 
L'appareil administratif de chaque province est essentiellement le méme que celui du 

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

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

Ic gouvernement du Yukon comprend un commissaire nommé par le gouvernement 
fédéral et dont les fonctions s'assimilent a celles d'un 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, qul est Ic chef 
du parti majoritaire a l'Assemblée, et de trois autres membres du parti majoritaire a Ia 
Chambre qui assument des fonctions de portefeuille. Dans l'exercice de ses pouvoirs, le 
corps législatif, c'est-a-dire le commissaire en conseil, est soumis a Ia legislation fédérale. 
II peut adopter des lois sur Ia plupart des sujets de nature provinciale sauf les ressources 
naturelles. 

L'administration des Territoires du Nord-Ouest est confiée a un commissaire, nommé 
par le gouvernement du Canada, et a une Assemblée legislative élue de 24 membres adée 
d'un Conseil exécutif formé du commissaire et de 8 membres de I'Assemblée. Le commis-
saire en conseil a sensiblement les mémes pouvoirs qu'au Yukon. 

Uadministration municipale 
L'administration municipale, d'obCdience provinciale, vane considérablement. Toutes 

les municipalites (cites, villes, villages et municipalités rurales) sont dirigées par des conseils 
élus. En Ontario et au Quebec, il existe également des comtés, qui groupent pour certaines 
fins des unites municipales plus petite, et les deux provinces ont créé des municipalités 
régionales dans les regions métropolitaines. 

En general, les municipalités s'occupern des services de police et de Ia protection contre 
I'incendie, des prisons, des routes et des hôpitaux beaux, des services d'eau et de salu-
brité ainsi que des écoles (souvent administrées par des conseils distincis élus a cette fin). 
Leurs ressources financiéres proviennent surtout des impôts fonciers, des permis et licences 
et des suhvent ions provinciales. 
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Le système juridique 
It droit el l'appareil juridique Le droit canadien est constitué d'un ensemble de statuts 

et de decisions j udiciaires et de mute une jurisprudence issue principalement de Ia common 
law britannique ci composée de principes juridiques dégagés des decisions rendues par les 
tribunaux sup&rieurs au cours des siècles. La common law fut introduite au Canada par 
les premiers colons anglais et die constitue le fondement d'une bonne partie du droit fédéral, 
provincial et territorial. Au Québec, toutefois, les premiers colons, venus de France, implan-
tèrent un droit civil d'origine francaise. Ce sont done ces principes du droit civil qui rCgissent 
entre autres les relations concernant Ia personne, Ia famille et Ia propriété dans cette province; 
le Québec s'est aussi dote d'un code civil et d'un code de procedure civile qui régissent l'admi-
nistration de ces relations et d'autres matières; en fait, il a adapté le droit civil francais a 
ses propres besoins. 
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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 adoptCs par les autorités compétentes et par les municipalités. 

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

Le droit penal, essentiellement de competence fédérale, est uniforme dans I'ensemble du 
pays. Bien que Ia Loi constitutionnelle de 1867 con ICre 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 puise presque 
entièrement a des sources anglaises. D'autres lois fédérales prévoient des amendes, des peines 
d'emprisonnement ou les deux pour les infractions commises sous leur régime. Dans tous 
les cas, qu'il s'agisse d'une infraction grave ou mineure, le droit penal canadien pose en prin-
cipe que nul ne peut être condamné a moms qu'il ne soit prouvé au-delà de tout doute 
raisonnable et a Ia satisfaction d'un juge ou d'un 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 La réforme du droit et de faire des 
recommandations. Au niveau fédéral, c'est Ia Commission de réforme du droit du Canada 
qui étudie et revise les lois fédérales en vue de formuler des recommandations qui reflètent 
l'évolution des besoins et des murs de Ia société. 

Les terminaux inform atiques done son! munies les autopat rouilles de Ia police de Winnipeg. au  Manitoba, donnent 
au V poherers u,, aed's rapide au.\ Cflr'5i'IreP72efl t beaux cc 	flSrto,ls'i 	It ''' :.e 'cl 15 foe ,''bIlS 5'(Jfl?/(' ville cans- 
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Les tribunaux et Le pouvoir judiciaire 
Les trihunau jouent un rôle-clé dans le processus gouvernemental. Forts d'un pouvoir 

judiciaire indépendant, us incerprétent et appliquent Ia loi pour trancher les litiges entre 
les particuliers, entre les particuliers et l'Etat ou entre les parties constituantes de La fédération 
canadienne. 

I.e pouvoirjudiciaire. ttant donné Ia fonction particulière qu'exercent les juges au Canada, 
Ia Loi consiitu!,onnelle de 1867 garantil l'indépendance des tribunaux supéricurs. Ainsi, 
les juges ne sont pas comptables au Parlement ni au pouvoir exécutif des decisions qu'ils 
rendent. Un juge nommé par le gouvernement fédéral reste en fonction durant honne 
conduite, mais ii peut être démis de ses fonctions par le gouverneur en conseil a Ia requéte 
du Sénat et de Ia Chambre des communes: de toute facon, ii prend sa retraice a 75 ans. La 
durée de Ia charge des juges des cours de premiere instance nommés par les provinces est 
déterminée par les lois provinciales pertinentes. Aucun juge, qu'il soit nommé par les gouver-
nernents fédéral ou provinciaux, ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires pour les actes 
qu'il accomplit ou les paroles qu'il prononce en cant que juge dans une cour de justice. 

Les tribunaux. Au Canada, le pouvoir de créer des tribunaux est partagé. Certains sonc 
des creations du Parlement (par exemple, La Cour supreme du Canada) et d'autres, des créa-
tions 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 mCme tout intégré; ainsi, ii est possible 
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de se pourvoir en appel d'une decision de Ia plus haute cour d'une province auprCs de Ia 
Cour supreme. On ne fait génCralement pas de distinction quant a la juridiction des tribu-
naux fédéraux et provinciaux. Par exemple, bien que le droit penal soit du ressort du 
Parlement du Canada, ce sont surtout les tribunaux provinciaux qui en assurent l'application. 

Les coursfedérales. Les cours fédérales comprennent Ia Cour supreme du Canada, La 
Cour fédérale du Canada et divers tribunaux spécialisés tels que La Cour canadienne de 
l'impôt, le Tribunal d'appel des cours martiales et La Commission d'appel de l'immigration, 
tous des creations du Parlement. 

La Cour supreme, instituée en 1875, est Ia plus haute cour d'appel du Canada en matière 
civile et criminelle. Au moms trois de ses neufjuges 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 La Cour fédérale. Elle donne egalement des avis au gouvernement fédéral 
lorsque des questions lui sont spécialement déférécs. 

Lilote/ de ii/Ie a YeI/owknife (TN.-O.). 
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La Cour fédérale du Canada dans sa forme actuelle a été créée en 1970; dIe s'occupe 

des litiges d'ordre fiscal, des poursuites mettant en cause Ic gouvernement fédéral (par 
exemple, les poursuites pour dommages causs par des fonctionnaires fédéraux), des affaires 
portant sur les marques de commerce, les droits d'auteur et les brevets d'invention, ainsi 
que des causes se rapportant a l'amirauté et a l'aéronautique. Elk 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 tribunauxprovinciaux. Les tribunaux provinciaux sont établis par des lois provinciales 
ci c'est pourquoi, bien que leur structure soit a peu prés identique, leurs noms varient d'une 
province a l'autre. Chaque province a des tribunaux de premiere instance comme ks tribu-
naux pour Ia famille, les tribunaux pour enfants, les cours de magistrat et les cours des petites 
créances; Ia plupart des causes instruites dans les provinces sont entendues par ces tribu-
naux, dont Ia competence s'étend aux affaires civiles et criminelles de moindre importance. 
A I'exception du Québec, toutes les provinces ont également des cow-s de district ott de comté, 
qui exercent une juridiction intermédiaire et règlent les titiges dépassant Ia competence des 
cours des petites créances, sans toutefois déborder certaines limites flnancières; ces cours 
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instruisent egalement des causes criminelies, sauf les plus graves, et dies ont une certaine 
juridiction pour entendre les appels des decisions des cours de magistrat. Les cours de 
dernière instance dans une province sont les cours supérieures, qui entendent ies causes civiles 
mettant en jeu de fortes sommes d'argent et les causes criminelles resultant d'infractions 
graves. 

La profession des gens de Ioi 
Dans Ics juridictions de common law du Canada, les avocats de pratique soft i Ia fois 

barristers>> et <solicitors >>. Au Québec, les membres de Ia profession juridique sont avocats 
ou notaires. Dans tous les cas, les conditions d'admissibilité a Ia profession relèvent des 
provinces. 

L'aidejuridique. Ces dernières années, tous les gouvernements provinciaux ont mis sur 
pied des programmes d'aide juridique afin d'aider les personnes peu nanties a obtenir de 
l'aide juridique dans certaines causes crimineiles et civiies en les faisant bénéficier des services 
d'un avocat, sans frais ou a coUt modique, scion leurs moyens financiers. Les programmes 
varient d'une province a l'autre, mais us visent bus a assurer aux Canadiens économique-
ment faibles i'accès a Ia justice. 

La police 
La Loi constitutionnelle de 1867 attribue aux provinces l'administration de Ia justice dans 

leur territoire, mais des corps policiers ont néanmoins été créés par les administrations fédé-
raie, provinciaies Ct municipales. 

L'Ontario et Ic Québec ont constitué des sQretés provinciales pour maintenir l'ordre dans 
les territoires non proteges par ies corps municipaux. Les süretés provinciales doivent entre 
autres patrouiller les grandes routes et préter main forte aux corps municipaux dans leurs 
enquêtes sur les crimes graves. 

La Gendarmerie royale du Canada (GRc) est un corps policier civil qui reiève du gouver -
nement fédéral. Ce corps fut créé en 1873 sous Ic nom de Police montée du Nord-Ouest. 
Aujourd'hui Ia GRC est l'unique corps policier du Yukon ci des Territoires du Nord-Ouest, 
et 8 provinces ainsi que plus de 190 municipalités y ont également recours. 

La GRC est chargée de faire respecter de nombreuses lois fédérales, notamment Ia Loisur 
lesstupefiants et Ia Loi sur l'immigralion, mais plus particulièrement le Code criminel en 
vertu des contrats passes avec ies provinces et les municipaiités. Par l'intermédiaire du Centre 
d'information de Ia police canadienne (clPc), Ia GRC fournit a tous les corps policiers 
reconnus du Canada un service central d'information portant notamment sur les biens 
voles, ies personnes disparues, les empreintes digitales et les casiers judiciaires. La GRC 
s'occupe de Ia protection des biens publics et des dignitaires en visite et die représente le 
Canada auprés de i'Organisation internationale de police criminelle, dont Ic Canada fait 
partie depuis 1949. 

Le Service correctionnel du Canada 
Le Service correctionnel du Canada, qui relève de Ia Loi sur les pénitenciers, a pour 

fonction d'administrer les peines de deux ans ou plus et de preparer les contrevenants a une 
réintégration satisfaisante dans Ia société. Sous la direction du Solliciteur gCnérai, Ic Service 
correctionnel du Canada est géré et contrôié par Ic Commissaire aux services correctionnels. 

Au niveau opérationnel, Ic Service correctionnel assure Ia gestion de 42 établissements 
importants et de 15 districts, qui assument giobalement Ia responsabilité d'environ 12,500 
detenus et 7,500 libérés conditionnels. 
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La Commission nationale des libérations conditionneHes 
La Commission nationale des libérations conditionnelles (cNLc) est habilitée, en vertu 

des dispositions de Ia Loi sur (a liberation conditionnelle de détenus, d'accorder, de refuser 
d'octroyer, d'interrompre ou de révoquer Ia liberation conditionnelle totale ou de jour d'un 
contrevenant tam fCdéral que provincial, saul en Colombie-Britannique, en Ontario et au 
Québec, oü des commissions provinciales ont un pouvoir décisionnel sur les détenus servant 
une peine de durée déterminée dans les prisons provinciales. Dans les cas oü cue n'a pas 
délégué son autorité aux directeurs d'établissements, Ia CNLC decide également si les contre-
venants peuvent ou non bénéticier d'absences temporaires. Les contrevenants réintégrés dans 
Ia société a Ia suite d'une reduction de peine méritée sont soumis a une surveillance obliga. 
toire. Bien qu'une liberation sous surveillance obligatoire sOit automatique, Ia CNLC peut 
également revoquer ce type de liberation si les conditions de surveillance ne sont pas 
respectées. 

La CNIC a son siege a Ottawa et compte des bureaux régionaux a Moncton, a Montréal, 
a Kingston, a Saskatoon ci a Hurnaby. La Commission est composée a l'heure actuelle de 
29 membres a piein temps nommés par le gouverneur en conseil pour des mandats pouvant 
atteindre lOans. De plus, Ia Commission compte des membres temporaires nommés pour 
des mandats pouvant atteindre 3 ans aux fins d'apporter leur concours scion les fluctua-
lions de La charge de travail dans les diverses regions. Tousles membres peuvent faire I'objet 
d'une nouvelle nomination. 

Sur recommandation du président de Ia CNLC, le Solliciteur génCral du Canada peut 
designer des citoyens pour faire partie de comités rCgionaux en tant que commissaires 
communautaires. us ont pour devoir de voter, au moment oü Ia Commission se rCunit, aux 
fins d'accorder ou non une liberation conditionnelle aux détenus condamnes a une peine 
d'emprisonnement a perpétuité en LanE que peine minimale ou peine de durée indéterminée 
parcc qu'ils ont éé jugés délinquants sexuels, repris de justice ou delinquants dangereux. 

Une division d'appel, siégeant a Ottawa, a été mise sur pied afin d'assurer aux contreve-
nants une méthode de redressement par un processus officiet d'appel. Les membres de Ia 
Commission faisant partie de Ia division d'appel peuvent soutenir ou modifier une déci-
sion portee en appel relativement a une liberation conditionnelle, ou peuvent ordonner Ia 
convocation d'une nouvelle audience. 



RELATIONS EXTERIEURES ET DEFENSE 

Affaires extérieures 
Le ministère des Affaires extérieures assume trois fonctions principales: conseiller le 

gouvernement en matiêre de politique étrangère, de commerce extérieur, d'économie inter-
nationale et de defense, coordonner Ia mise en ceuvre des politiques et programmes du 
gouvernement dans ces domaines, représenter le Canada dans d'autres pays et auprès d'orga-
nismes internationaux et négocier des ententes internationales; fournir de l'aide consulaire 
aux Canadiens voyageant ou vivant a l'étranger et offrir des services d'immigration aux 
personnes désireuses de venir au Canada; et promouvoir le Canada et ses intérêts a I'étranger. 

L'administration centrale du Ministère se trouve a Ottawa. En 1986, le Canada comptait 
121 missions diplomatiques et consulaires réparties dans 82 pays; bon nombre de ces missions 
sont accréditées auprés de deux ou de plusieurs gouvernements, ce qui permet au Canada 
de maintenir des relations diplomatiques avec 85 autres pays. De plus, le Canada comptait 
24 consulats honoraires. En 1986, ii y avait a Ottawa 99 missions diplomatiques rCsidentes 
et 41 accreditations sans residence. 

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

I.e 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 I'Atlantique 
Nord (0TAN) a Bruxelles, l'Organisation de cooperation et de développement économiques 
(0CDE) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, Ia science et Ia culture 
(uNEsco) a Paris, ainsi que l'Organisation des Etats américains (0EA) 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 extérieur, élément 
important du revenu national du Canada qw progresse rapidement et affecte presque chaque 
secteur ou region du pays. Les exportateurs canadiens, actuels et éventuels, qui voyagent 
a I'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'energie, le commerce et les 
affaires économiques internationales, les affaires sociales et humanitaires, Ia sécurité inter-
nationale et d'autres questions. 

Services aux Canadiens 
Assistance consulaire. L'une des principales fonctions des ambassades et autres missions 

du Canada a l'étranger est de venir en aide aux Canadiens qui voyagent ou qui resident hors 
du pays. En 1986, Ic personnel consulaire s'est occupé de près de 628,000 cas, allant de Ia 
délivrance de passeports (environ 60,000) a Ia prestation de services spéciaux dans des situa-
tions de décès a l'étranger (1,789), d'hospitalisation (1,590), de difficultés t'inancières (4,266) 
et d'incarcération pour possession de drogues ou autres délits (1,102). 

Passeports. Environ 980,000 passeports ont Cté délivrés en 1986 par le ministère des 
Affaires extérieures. La délivrance des passeports, certificats d'identitè et titres de voyage 
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mis en vertu de Ia Convention des Nations Unies sur les réfugiés s'effectue par l'entremise 
des bureaux régionaux des passeports au Canada. 

Aide en matière juridique internationale. Ls demandes d'aide a Ce sujet, par exempk 
pour des reclamations contre ou mettant en cause des gouvernements étrangers, sont traitées 
par le Bureau des affaires juridiques du Ministere. Dans le domaine du droit international 
privé, le Bureau offre divers services pour faciliter les recours juridiques meuant en cause 
des autorites canadiennes et étrangères sur Ia base de conventions ou de procedures prédC-
terminCes. 

Agence canadienne de développement international (AcnI) 
LACDI administre Ia majeure partie du programme officiel d'aide au développement, qui 

s'est chiffré a $252 milliards en 1986-1987. Le Canada fournit de l'aide a plus de 100 pays 
en voie de développement, dont 30 font l'objet de Ia plus grande partie des efforts consentis. 
L'objectif global de ce programme est d'aider les pays du Tiers Monde a répondre aux besoins 
essentiels de leurs populations et a s'orienter vers l'autosuffisance. 

L'aide est fournie sous quatre formes principales. En 1986-1987, $967.0 millions ont etC 
verses au titre de l'aide bilatérale en vertu d'ententes entre Ic Canada et les gouvernements 
bCnéficiaires pour Ic financement de projets de développement. Ces fonds, octroyés sous 
forme de subventions, sont utilisés pour divers projets, notamment les projets d'infrastruc-
ture. Ic developpement rural et agricole, l'aide alimentaire, les mécanismes de credit et l'aide 



J('fllflht•.s. 

technique. En 1986-1987, les fonds ont été répartis de Ia manière suivante: l'Asie ($376.6 
millions), l'Afrique anglophone ($218.1 millions), l'Afrique francophone (environ $199.0 
millions) et les Amériques ($153.0 millions). On comptait dans ces fonds environ $211.0 
millions d'aide alimentaire. 

Au moyen de programmes multilatéraux ($953.1 millions en 1986-1987), le Canada a 
appuyé les efforts de développement de quelque 85 organismes internationaux, notamment 
les organismes des Nations lJnies, les banques de développement, les organismes humani-
taires et d'autres groupes internationaux cherchant des solutions aux problèmes du 
développement mondial. 

Les programmes spéclaux appuient les initiatives des organisations et des institutions 
non gouvernementales canadiennes et jouent ainsi un role actif dans le développement inter -
national. En 1986-1987, $248.8 millions ont été accordés a plus de 400 organisations et 
institutions (notamment des églises, des clubs philanthropiques, des cooperatives, des 
syndicats et des universités) pour soutenir quelque 3,500 projets. 

Le programme de cooperation avec le monde des affaires encourage les compagnies 
canadiennes a mettre sur pied des entreprises en coparticipation avec les compagnies du 
Tiers Monde et a effectuer des transferts technologiques au profit des pays en voie de déve-
loppement. En 1986-1987, $32.3 millions ont été consacrés au soutien de plus de 700 projets 
en cours relevant de 450 compagnies. 

Service administratif canadien aux organismes (sAco) 
Le SACO est une sociCtC canadienne privCc a but non lucratif, fondée en 1967 par les 

secteurs public et privé de l'économie canadienne. Un conseil d'administration determine 
sa politique. Par le recours a plus de 2,000 Canadiens et Canadiennes d'expérience, compé-
tents, le SACO cherche a fournir des informations professionnelles et technologiques a des 
organismes gouvernementaux, industriels et autres. 
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Les activités du sco se répartissent en deux volets principaux: le programme outre-nier, 
qui répond aux demandes des pays en voie de développement, et le programme d'aide aux 
autochtones du Canada, qui répond aux demandes recues dans l'ensemble du pays. Las 
consultants volontaires du SACO ne recoivent aucun salaire, mais tous leurs frais de voyage 
et de subsistance sont défrayés. Les projets outre-mer durent en moyenne de deux a trois 
mois, tandis que les projets destinés au programme d'aide aux autochiones du Canada durent 
en moyenne d'un ou deux jours a deux semaines. La majorité des projets destinés aux autoth-
tones s'effectuent a des endroits que les consultants volontaires peuvent facilement atteindre 
a partir de leur residence. 

La SACO est finance par I'Agence canadienne de développement international (AcDI), 

Affaires indiennes et du Nord Canada (AINc), les gouvernements provinciaux et terntoriau, 
plus de 350 sociCtCs canadiennes et plusieurs centaines de personnes. 

Service universitaire canadien outre-mer (suco) 
La suco recrute des Canadiens d'expérience dans les mCtiers, l'agriculture, La pCche, 

l'exploitation forest ière, l'cnseignernent, Ia sante, le commerce et Ia technologie pour qu'ils 
assurent Ia transmission au Tiers Monde de leurs competences et qu'ils fassent en retout 
l'apprentissage d'une culture et d'un mode de vie différents. Depuis 1961, le suco a place 
plus de 9,000 cooperants de tous ages dans des pays en voie de développement aux termes 
de contrats de deux ans. Las gouvernements ou organismes d'outre-mer bénéficiaires paient 
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Ic salaire du coopéraiit aux taux beaux et be suco, organisation indépendante a but non 
lucratif, assume les frais de déplacement, d'assurance-maladie, d'assurance dentaire et 
d'assurance-vie, d'orientation et de formation linguistique. 

Le suco s'occupe aussi du financement d'un nombre croissant de projets d'autodévelop-
pement outre-mer et de l'éducation du public au Canada. Ses fonds proviennent en grande 
partie de b'Agence canadienne de développement international (AcDI); le reste est fourni 
par des particuliers, sociétés, fondations, groupements communautaires et gouvernements 
provinciaux. 

Pro flra,n,n,'c (Jr reEherelse vur les fegutnir 	au .fuIi, un pro/El suhventionné par le 
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1ecuno,,ne du Senegal. Dau Fe cadre dun pwjei uhventtonnë par Fe 
CRD1, les cherrheursparlicipent ala colleeze, au Irwiemeni et ala distri- 
bu(ion d'inforn,at ,on sw lespkhes rclés'es au Sénégal eta l'é:ranger. 

Centre de recherches pour le développement international (ciu)t) 
Le cRol est une société d'Etat créée par une Ioi du Parlement en 1970. Bien que le CR01 

soit finance entiCrement par le Parlement, auquel ii fait rapport chaque année, son fonc-
tionnement est régi par un conseil de gouverneurs. 

Le Centre appuie des projets de recherche scientifique dans les pays en voie de develop-
pement. Ic CRI)I fait également La promotion de La cooperation entre les chercheurs de ces 
pays et leurs collCgues du Canada, que ce soit dans Ic secteur universitaire, gouvernemental 
ou privC. Un soutien financier et professionnel est offert par le CRDI dans des domaines 
tels que I'agriculture, La sante, les sciences sociales, les sciences de I'm formation, les sciences 
de Ia terre et de L'ingénierie, Ia formation et I'application des résultats de Ia recherche. 

Le CR01 a son siege a Ottawa. II possède egalement six bureaux régionaux: Bogota, Ic 
Caire, Dakar, Nairobi, New Delhi et Singapour. 
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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 I'Atlantique Nord (o'rAN), avec les Etats-Unis en 
vertu d'accords bilatéraux dont celui du Commandement de Ia defense aérospatiale de 
l'Amerique du Nord (NORAD), et avec les Nations Unies dans diverses missions de main-
tien de la paix et d'observation; elles veillent egalement 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 Ic plan militaire est l'éventualité, 
peu probable cependant, d'un conflit nucléaire entre les Etats-Unis et I'Union soviétique, 
Ia politique canadienne s'efforce de prévenir une telle situation par une activité qui s'exerce 
surtout en Europe et en Amérique du Nord. 

La contribution principale du Canada en Europe comporte notamment un contingent 
de forces terrestres qui, en cas de crise ou de guerre, serait affecté a Ia reserve tactique du 
Commandant du Groupe d'armées du Centre. Ses effectifs actuels sont d'environ 4,100 
hommes auxquels s'ajouteraient, en cas de crise, 1,400 soldats transportés par voie aérienne 

Lois d'un exercice di (OTAN. dans un village ouesl-allemand, des soldats canodie ns prenaienl piace dons an véhi-
cute hl,ruiè (II? lran.c[,uIr! fles truuj'.'s 



Les so/dat., ,,iidans ,,,e,,I/jres d, Ir,e i/c ,,,a,,,ocn 1.' Ia pai' des 'sultans L.ptie.s a (luj're patrour/lent i' Iu 
de ta ligne verte a Nicosie. Les forces de ma,rn,en de Ia paLe de / 'ONU. au se/n desquel/es plus tie 80,000 so/doss 
canodiens on: truvaill au coors des 40 dernières anndes ont ,eçu le prsx Nobel de Ia paLe en septembre 1988 pour 
leur parucipation co/onto/re a des actions exigeanses et dangereuses en des points chouds do globe. 

du Canada. La formation aérienne presente en Europe, soit Ic ler  Groupe aérien du 
Canada, représente également une composante majeure et s'acquitterait en temps de crise 
de tâches conventionnelles d'attaque au sol et de defense aérienne. 

La collaboration avec les forces des Etats-Unis, en vertu d'une nouvelle entente NORAl 
signée en mars 1985, constitue un trait essentiel de Ia defense de l'Amérique du Nord. 
L'entente porte notamment sur Ic programme de modernisation du système de defense 
aériennc de I'Amérique du Nord, qui accroitra d'une manière significative notre capacitC 
de déceler et d'intercepter les aéronefs et les missiles de croisiCre ala périphèrie de l'AmCrique 
du Nord. 

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

Les engagements du Canada en ce qui touche le maintien de Ia paix découlent de Ia 
politique établie en vertu de laquelle jusqu'a 2,000 membres des Forces canadiennes peuvent 
Ctre appelés en tout temps a servir dans des missions de mainhien de Ia paix. Le Canada 
compte actueflement des militaires en service au Golan (entre La Syrie et Israel), a Chypre 
et au sein de I'Organisme chargé de Ia surveillance de Ia t rève que dirigent les Nations Unies 
au Moyen-Orient. Des membres des Forces canadiennes participent également a La force 
multinationale et au groupe d'observateurs presents dans Ia péninsule du Sinai afln de contri-
buer a assurer le respect des dispositions du traitè de paix signé en 1979 entre I'Egypte et Israel. 

Pour protCger Ia souveraineté du Canada, les Forces armées canadiennes exercent deux 
grandes fonctions. Elles doivent d'abord prévenir toute atteinte pouvant Ctre portCc au droit 
du Canada d'exercer son autorité sur Ic territoire et les eaux territoriales canadiens. Deuxiè-
mement, en cas de troubles civils graves, les forces pourraient être appelCes a Ia rescousse 
des autorités civiles. Aucun groupe des Forces armées n'est expressément chargé de cette 
fonction, mais des militaires normalement affectés a d'autres tâches sont formés pour fournir 
une telle aide. 
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UN PORTRAIT flU 

L'ECONOMIE 

L'ECONOMIE CANAMENNE,  
I)ES ANNEES 1980 
L'économie canadienne a poursuivi son expan - 
sion en 1987. U s'agit de Ia cinquième annéc 
consecutive de croissance, après Ia forte baissc 
enregistrée pendant Ia recession de 1981-1982 
L'inflation due aux prix est demeurée modéréc, 
si on la compare aux taux de plus de tO 0/o  enre 
gistrCs au debut de La décennie, tandis que It 
chômage est demeuré au-dessus des niveau, 
d'avant Ia recession. 

La recession de 1981-1982 a surtout touche 
La demande intCrieure, qui a accuse une forte 
baisse. Les dépenses de consommation ont 
diminuC en raison de l'affaiblissement des 
revenus et de l'augmentation du taux de 
l'Cpargne personnelte, qui est passé de 13.3% 
a 17.8% en 1982, ce qui constitue un record 
pour l'après-guerre. Les investissements des 
entreprises ont diminué fortement, de mCme 
que Ia demande de Logements, de stocks 

4 	Canada Place a Vancouver (C.-B.). 
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d'entreprises et celle d'usines et de materiel. Les exportations ont continue de croItre lente-
ment et, avec Ia forte diminution de Ia demande intérieure d'importations, I'excedent du 
compte courant a augmente. 

La reprise en 1983 était atimentée par les exportations et Ia demande des ménages et par 
Ia fin de Ia forte diminution des stocks des entreprises. Cependant, Ic volume de Ia demande 
intCrieure n'a retrouvé son niveau d'avant Ia recession qu'en 1984. La lente croissance de 
Ia demande intérieure et des revenus a contribué a maintenir Ic deficit de l'administration 
lédérale a un niveau toujours élevé. 

Les événements économiques de 1986 se caractCrisaient par Ia forte chute du cours des 
marchandises, en particulier du pétrole brut et du W. Tandis que Ia diminution du prix 
des marchandises s'est révélée bénéfique pour les branches manufacturières du Canada 
central, elle a également entraIné une autre grave reduction des revenus et des invest isse-
ments des entreprises dans l'ouest du Canada. Le chômage est demeuré au-dessus des niveaux 
de Ia recession presque partout dans I'Ouest canadien, mais ii a diminué rapidement en 
Ontario. 

On a observe en 1987 une repartition plus egale de Ia croissance selon Ia province et selon 
Ia branche d'activité. Les investissements des entreprises sont devenus La principale source 
de croissance et, ala fin de I'année, us avaient retrouvé leur niveau d'avant Ia recession. Les 
dépenses au chapitre du logement ont également augmenté au cours de l'année, en parti-
culier en Ontario. L'emploi a progressé suffisamment dans toutes les provinces pour ramener 
Ic taux de chômage a prés de 8% ala fin de I'année. L'accélération de Ia croissance des recettes 
a également contribué a une autre reduction du deficit fédéral. Le rythme rapide de Ia crois-
sance au Canada par rapport a ses principaux partenaires commerciaux s'est cependant 
traduit par une diminution du solde du compte courant, en raison d'une augmentation plus 
rapide des importations que des exportations. Ce deficit a été finance par une hausse des 
entrées de capitaux, en particulier de La part des investisseurs japonais sur Ic marché obli-
gatai re. 

La secousse qui a ébranlé les marches boursiers mondlaux a La mi-octobre 1987 a pris 
au Canada Ia forme d'une baisse record des cours. Même si les causes de la paniquc ne sont 
pas très claires, on ne relève que peu d'indices d'un affaiblissement de l'économie réelle en 
raison de cette baisse. En particulier, Ia production réelle a augmentC de 1.5% au quatrième 

Repartition sectorielle de l'emploi an Canada, pour cerlaines années entre 
1971 et 1987 

Secteur dactivité 	 1971 	 1976 	 1981 	 1987 

Agriculture ................... 6.3 5.0 4.4 4.0 
Autres industries primaires 2.7 2.5 2.9 3.4 
Industries rnanufacturières 21.8 20.3 19.3 17.0 
Construction 	................. 6.0 6.7 5.9 5.2 
Transports, communications et 

autres services publics 8.7 8.7 8.3 7.6 
Commerce 	................... 16.5 17.3 17.1 17.6 
Finance, assurances et 

immobilier 	............... 4.9 5.2 5.4 5.8 
Services socio-culturels, 

commerciaux et personnels 26.3 27.1 29.7 32.7 
Administrations publiques 6.7 7.2 7.0 6.7 

Total 	........................ 100.0 100.0 100.0 100.0 
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croissance, ce qui donne une augmentation de 18 /o.  L'emploi a continue de croitre rapide 
nent au debut de 1988 et le taux de chomage est ainsi tombé en-dessous de 8 014. 

Croissance et fluctuations de I'activité économique 
Le produit intCrieur brut (riB) a augmentC de 8.6% en 1987 pour atteindre $554 milliards. 

Le PIB en dollars constants de 1981 s'est accru de 3.9% et I'indice implicite de prix du i'm, 
de 4.6%. L'activitC économique a commence a se redresser au debut de l'année, après une 
reriode de stagnation au deuxième semestre de 1986. L'expansion s'est poursuivie a un 
ivthme vigoureux pendant toute l'année. Au quatrième trimestre, le P18 reel s'est accru de 
1.5%, cc qui porte Ic volume de I'activitC economique a un niveau dépassant de 5.7% celui 
LIII quatrième trimestre de 1986. 

I.e volume de Ia demande incCrieure finale et des exportations a enregistré dans les deux 
d'inijiortawei protrcssions en 1987. 1 a construction rCsidentielle nelive Ct les dtpenses 
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des entreprises en biens d'équipement ont augmenté fortement. Les dépenses de consom-
mation ont progressé elles aussi sensiblement. Les dépenses publiques se sont accrues moms 
rapidement que les autres principales composantes de Ia demande. 

Selon le secteur d'activité, cc sont ceux du commerce de gros et de detail, de Ia construc-
tion, de Ia fabrication et des communications qui ont enregistré Ia plus forte croissance. 
Les secteurs de Ia finance, des assurances et des affaires immobilières, des foréts et celui 
des services publics ont également progressé avec vigueur. La production du secteur des 
entreprises s'est accrue de 4.5 %, cc qui représente environ Ies quatre cinquiemes du total 
de I'économie. Dans Ic cas du secteur hors entreprises, Ia croissance a été de 1.3 'o. 

Composantes de Ia demande 
Lessor de La construction résidentielle que I'on observe depuis 1983 s'est poursuivi en 

1987, avec Line augmentation r&eHe de 14.9 076. La construction résidentielle neuve a progressé 
de 21.6%, tandis que les dépenses en modifications et ameliorations aux logements exis-
tants se sont accrues de 11.0%. L'essor du secteur résidentiel a continue au troisième trimestre 
pour se stabiliser au quatrième. 

L.es dépenses des entreprises en usines et materiel ont dies aussi augmenté sensibiement. 
Les dépenses en machines et materiel ont progressé de 14.8 07o, tandis que Les dépenses d'inves-
tissement au chapitre de Ia construction non résidentielle commerciale ont augmenté plus 
lentement (+ 1.6%). La demande de machines et de materiel s'est trouvée influencée par 
Ia baisse du prix de ces biens. La progression dans Ic cas des dépenses au chapitre de Ia cons-
truction non résidentielle s'explique en partie par Ia reprise des cours des ressources naturelles 
en 1987 par rapport a leurs bas niveaux de 1986. 

Les dépenses personnelles réciles se sont accrues de 4.5 01o. Cette augmentation traduit 
Ia poursuite de Ia croissance des revenus disponibles et Ia baisse de I'épargne du secteur des 
particuliers. I.e revenu personnel disponible s'est accru de 6.5 'o, tandis que l'indice impli-
cite de prix des dépenses personnelles a augmenté de 4.3%. Le taux de l'épargne personnelle 
est passé de 11.5% en 1986 a 9.3 07o en 1987. Pour les biens, cc sont les déperises au chapitre 
des produits automobiles, des meubles et articles ménagers et des autres biens durables qui 
ont augmenté Ic plus. Du côté des services, on a observe une forte hausse des voyages a 
l'étranger, cc qui marque Ic retour a une tendance plus normale pour les voyages interna-
tionaux des Canadiens aprés Expo 86. Le dollar canadien a gagné 4.8 07o par rapport a La 
devise américaine en 1987, cc qui rend les vacances aux Etats-Unis plus intéressantes. 

I.e total des dépenses publiques a augmente plus lentement que les autres principales 
composantes de Ia demande (+ 2.1 ( 176), cc qui rend compte des restrictions budgétaires a 
tous les niveaux. 

Pour l'ensemble de 1987, les stocks commerciaux non agricoles ont connu un taux de 
croissance semblable a celui observe en 1986. Cependant, l'évolution au cours de I'année 
a été sensiblement différente. On a observe au premier et au troisième trimestre de l'année 
des augmentations modCrCes, tandis qu'au deuxième trimestre les stocks n'ont pas change. 
Au quatrieme trimestre, par contre, on a relevé une accumulation exceptionnellement impor -
tante. On a constatC une légère diminution des stocks au niveau du detail, qui se rattache 
a La forte demande de consommation. Les stocks se sont accumulés au niveau du gros, en 
partie a cause d'une forte hausse des importations vers Ia fin de l'année. Les stocks de gros 
de bois de construction se sont egalement accumulés au quatrième trimestre, avec Ia stabi-
lisation de La construction résidentielle et de Ia demande de matériaux de construction. Le 
niveau total des stocks a egaiement augmente dans Ia fabrication en raison d'une progres-
sion des stocks de produits en cours correspondant ala croissance des taux de production. 
Le niveau des stocks de produits finis dans Ic secteur de La fabrication a diminué, cc qui 
tient compte de Ia forte demande pendant toute I'année. I.es stocks ont baissé dans certaines 
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branches primaires, principalement a cause d'une progression des ventes a l'exportation 
de métaux et de bois de construction. 

Les stocks agricoles et les céréales en circuit commercial, qui avaient augmenté fortement 
en volume en 1986, ont continue de croltre au cours des trois premiers trimestres de l')87 
pour baisser au quatrieme IN ont terminé l'année pratiquement sans changement. Le volume 
des exportations de ceréales était a Ia hausse, tandis que Ia valeur des récoltes était infé-
rieure a celle de 1986. 

Compte tenu d'une croissance toujours modérée des economies des pays de l'Organisa-
tion de cooperation et de développement économiques (ocDE), les exportations réelles se 
sont accrues de 5.6 076. Le volume des exportations de marchandises a augmenté de 6.4 GPo , 

aprés s'Ctre aceru de 4.3% en 1986. L'augmcntation génCrale a été dominée par les expor-
tations de ble, de produits de la forêt, de gaz naturel et de produits chimiques. Les venles 
a I'exportation a destination du Japon et de l'Europe ont augmenté trés sensiblement, ce 
qui traduit en partie Ia vive dépréciation du dollar canadien par rapport aux devises de ces 
pays au cours des deux années écoulées. Les exportations de services ont diminué en 1987 
en raison de Ia baisse des recettes touristiques et de Ia faiblesse de Ia demande de services 
commerciaux. Les importations de biens ont augmenté fortement en 1987 (+ 9.1 % en 
monnaie constantc), cc qui correspond a Ia vigueur de Ia demande finale. Les hausses ont 
été particuliCrement importantes au second semestre de 1987, ce qui traduit l'accroisseme,it 
des achats de machines et de materiel, de produits automobiles et de pétrole brut. Les impol -
tations de services ont augmenté fortement en raison de La hausse des voyages des Canadiens 
a l'Ctranger. I es biens et services américains ont été plus concurrentiels sur Ic marché cana-
dien en raison du redressement de Ia devise canadienne par rapport au dollar amCricain. 
Le deficit global de Ia balance des paiements s'est établi a $9.6 milliards en 1987, niveau 
comparable a celui de 1986. 
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Indices de prix 
Vintlation a augmenlé en 1987, tandis que I'indice impticite de prix du t'itt s'est accru 

de 4.6%. 1e taux d'augmentaion moyen au cours des trois années précédenes était de 3.2%. 
I e taux d'inflation traduit des augmentations de 9.1 % de l'indice de la construction rési-
Jentielle et de 4 0/o a 4.5 % des indices des dépenses personnelles, des dépenses publiques 
.ourantes et de Ia construction non résidentielle commerciale. Le redressement du dollar 
eanadien par rapport a Ia devise américaine a contribué a réduire Ics prix a l'importation. 
In raison principalement de son contenu élevé en importations, l'indice des prix des inves-
'issements en machines et materiel commerciaux a baissé de 3.6 076. Comme les prix a 
iimportation ont diminué plus rapidement que ceux a l'exportation, on a observe un relé-
vement des termes généraux de l'échange après trois années de bais.se. 

(omposantes du revenu 
I e revenu du travail a augmenté de 6.7 en 1987, en raison d'une progression de 2.9% 

de l'emploi (selon l'indicateur des travailleurs rémunérés de I'Enquëte sur Ia population 
active) tandis que Ia rémunération moyenne par personne occupée s'est accrue de 3.7%. 
l.a production réelle par personne occupée a progressé de 0.9 'o, cc qui signifie une hausse 
des coüts unitaires de main-d'ruvre de 2.8 07o. Le revenu personnel s'est accru de 7.3% au 
cours de l'année. L'augmentation des impôts sur le revenu a limité Ia croissance du revenu 
personnel disponible a 6.5 Wo. 

En 1987, les bénéfices des sociétes avant impôt ont dépassé de 25.3 07o ceux de 1986. Les 
progressions ont éíé générales pour un grand nombre de branches d'activité et ont rendu 
.ompte de Ia forte demande au pays et a l'étranger ainsi que de Ia progression des marges 
d exploitation. C'est dans le secteur de Ia fabrication que l'augmentation a été Ia plus forte. 
I a branche du pétrole a egalement enregistré une augmentation particullérement vigou-
reuse de ses bénéfices, après une forte chute en 1986. 

Le deficit total du secteur des administrations publiques est passé de $27.9 milliards en 
1986 a $25.5 milliards en 1987. l.a part de l'administration fédérale dans cette diminution 
a etC de $1.5 milliard. Le total des dCpenses a augmeniC de 6.8% et eelui dcc reectte. de 8.9%. 
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La population active 
En 1987, Ia population active au Canada comptait en moyenne 13,121,000 personnes, 

soit 66.2 076 de Ia population âgée de 15 ans et plus. De ce nombre, 11,955,000 travaillaient 
et 1,167,000 6taient en chômage. Au cours de Ia cinquième année de reprise après Ia réces-
sion de 1981.1982, Ic nombre de personnes actives a augmenté de 2% et celui des personnes 
occupées de 2.8%. Par consequent, le taux de chômage a baissC a 8.9 07o, ce qui représente 
unc importante diminution par rapport a celui de 11.9 016 enregistré en 1983. 

La principale cause de l'augmentation du taux d'activité a etC Ia presence des femmes 
sur Ic marchC du travail. Au cours de Ia dCcennie qui a précCdé la recession, Ic nombre de 
femmes qui enlraient sur Ic marchC du travail atteignait en moyenne plus de 4 070 chaque 
annCe. Bien que cc taux de croissance soit tombC a seulement 1.5 07o en 1981-1982, II a atteint 
en moyenne plus de 3 % depuis. Ce taux de croissance est sensiblement plus ClevC que celui 
de Ia population active masculine, qui atteint en moyenne un peu plus de 1 % au cours de 
Ia méme pCriode. 
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Tableau I. Personnes occupëes, selon l'ãge et le sexe, et rapport emploi/popula(ion 
selon I'âge, 1981-1987 

Age et sexe 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Milliers Mi/hers Milliers Mi/hiers Milliers Mi/hers Milliers 

Nombre de personnes occup/es 11,006 10.644 10.734 11.000 11,311 11.634 11.955 
Homnies ................. 6,559 6,254 6,240 6,367 6,508 6,657 6,793 
Femmes .................. 4,447 4,390 4,495 4,633 4,804 4,977 5,161 

Nombre de personnes occup/es 
ag/es de 15 a 24 ans.......... 2,668 2.398 2,337 2,374 2.389 2,417 2,423 

Hommes ................. 1,416 1,235 1,196 1,232 1,232 1,258 1,265 
Femmes .................. 1,251 1,164 1,141 1,142 1,157 1,159 1,158 

Nombre de personnes occupëes 
ag/es de 25 ans et plus 8.338 8.245 8.397 8.626 8,923 9,217 9.532 

Hommes ................. 5,142 5,019 5,044 5,135 5,276 5,399 5.528 
Femrnes .................. 3,196 3.226 3,354 3,492 3,647 3,818 4,003 

Rapport emploi/popu!ation 

Total 	........................ 59.9 57.0 56.7 57.4 58.4 59.4 60.3 
Nombre de personnes 

ag/es de IS a 24 ans.... 58.8 53.4 52.9 54.8 56.3 58.2 59.7 
Nombre de personnes 

ag/es tIe 25 ans et plus . 60.3 58.2 57.9 58.2 59.0 59.7 60.5 

Tableau 2. Chômage selon I'ãge et le sexe et selon Ia province. 1981, 1983 et 1987 

Age es sexe 	 En chOmage 	 Province 	Taux tIe chömage 

1981 	1983 	1987 	 1981 	1983 	1987 

Mi/hers 	Mi/hers 	Milliers 	 % 	% 	% 

Nombre tIe chômeurs ....... 898 1,448 1,167 T.-N. 13.9 18.8 18.6 
Hommes 	............... 494 859 634 11.2 12.2 13.3 
Femmes 	................ 404 590 533 N.E. 10.2 13.2 12.5 

N-B. 11.5 14.8 13.2 
Nombre de chômeurs ag/s 

de IS a 24 ans ......... 407 579 386 Qc 10.3 13.9 10.3 
Hommes 	............... 233 345 220 Ont. 6.6 10.4 6.1 
Femmes 	................ 175 234 165 Man. 5.9 9.4 7.4 

Sask. 4.7 7.4 7.3 
Nombre de chOmeurs ag/s 

de 25 ans et plus ....... 491 869 781 AIb. 3.8 10.8 9.6 
Hommes 	............... 262 514 414 C-B. 6.7 13.8 12.0 
Femmec 	................ 229 355 367 

Canada 7.5 11.9 5.9 
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Bien que Ia plupart des principales caractéristiques du marché du travail aient retrouvé, 
ou mëme dépassé, en 1987, tes niveaux antérleurs ala recession, uncertain nombre de facteurs 
qui persistent témoignent de I'impact de cc ralentissement sur l'économie. Outre le taux 
de chOmage, qui est toujours supérieur a celui de 7.5% enregistré en 1981, le nombre de 
chômeurs atteint également des niveaux supérieurs a ceux de Ia fin des années 1970. 1e taux 
de chômage chez les hommes âgCs de 25 ans et plus était presque de 60% pIus élevé qu'en 
1981 et cc, bien que leur taux d'activité ait diminué de presque 3 points. En 1987, par rapport 
a 1981, Ia période moyenne de chômage était plus longuc deS semaines, et de plus de 11 
semaines dans Ic cas des hommes de 45 ans et plus. En 1987, Ic rapport emploi/popula-
tion, c'est-à-dire le pourcentage de personncs qui travaillaient, est revenu au même niveau 
qu'cn 1981. L'Ontario ct Ic Québec ont éte les scules provinces o' les taux de chOmagc étaient 
sensiblement les mémes qu'au debut des années 1980. Dans d'autres provinces, notamment 
en Alberta et en Colombie-Britannique, les taux sont toujours bien supérieurs a ceux d'avant 
Ia recession. 

Assurance-chômage 
Ic programme d'assurance-chômage est administré par Emploi et Immigration Canada. 

Ce régime, qui protege environ 95 % de Ia main-d'euvre canadienne, offre une aide finan-
cière temporaire aux travailleurs qui doivent faire face a une perte de revenus pour cause 
de congédiement, de reduction des heures de travail, de maladie, de retraite, de grossesse 
ou d'adopt ion. 

Les prestations d'assurance-chômage versées en 1987 ont atteint $10.44 milliards, en très 
légère baisse par rapport a l'année précédente. En raison de Ia croissance économique 
soutenue en 1987, Ic niveau de l'emploi a augmenté et Ic nombre de demandes de presta-
Lions d'assurance-chOmage a diminué, étant passé de 3.92 millions en 1982 a 3.22 millions 
en 1987. 

Tableau 3. Assurance-chômage, 1979-1987 

Année Prestations 
versèes 

'.411/ions de $ 

Nombre de demandes 
initiales et de 
renouvellement reçues 
Milliers 

Nombre estimé 
de prestataires 

Mi/hers 

1979 .................. 4.008 2,600 713' 
1980 .................. 4.393 2,762 703' 
1981 	.................. 4.828 2,947 720' 
1982 .................. 8.575 3,919 1.138' 
1983 	.................. 10,169 3,434 1.248' 
1984 .................. 9,986 3,492 1,194' 
1985 	.................. 10.227 3,312 1.145 
1986 .................. 10,514 3,353 1,095 
1987 	.................. 10,440 3,221 1,031 

Donnèes rèvisées. 
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En 1988, le rnontant maximal des presations hebdomadaires atteignait $339, soil 60% 
de La moyenne des gains hebdomadaires assures du prestataire. Le taux de cotisation de 
I'employC n'a pas change depuis 1985 et se situe a 2.35 %. En 1988, Ia cotisation de I'empkyé 
est de $13.28 par semaine dans le cas des travailleurs dont le revenu hebdornadaire maximal 
assurable est de $565. En général, Ia contribution de l'employeur représente 1.4 fois celle 
de I'employé. 

Emploi et Immigration Canada exerce aussi ses activités dans plus de 480 Centres d'emç'loi 
du Canada. Parmi ces derniers, plus de 100 offrent des services aux étudiants sur les campus 
universitaires et 299 projets d'extension assurent des services addftionnels a Ia clientele. 

Indice de I'offre d'emploi 
II s'agit d'un indicateur des conditions du marché du travail qui mesure l'espace allouC 

aux offres d'emploi publiées dans les quotidiens de 18 regions metropolitaines importantes. 
Etant donnC que I'annonce des emplois vacants survient au debut du cycle d'affaires, in 
indice qui mesure les variations des offres d'emploi peut étre considéré comme un indica-
teur avancé de I'activité Cconomique générale. 

L'indice (1981 = 100) est trés sensible aux fluctuations du niveau de l'activitC économique. 
Suivant Ia recession du debut des années 1980, l'indice annuel moyen a diminué, etant passé 
de 100 en 1981 a 43 en 1983. 11 a progressC chaque année depuis 1983 pour atteindre 121 
en 1987. 

La technologie inform  azique constifue u secteur en croissance au sein dela main-d'zu y,e. En 1986. les industriec 
de.c itifilomirpium. artrnc ez de 1'izfornarique ow ifepenQen I(mn i mi/hard en R. I) ce elm re,'r.cen te eplriro 
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Statistique des accidents du travail 
Plus d'un million de Canadiens subissent chaque année des blessures dans des accidents 

du travail. Environ Ia moitié de ces blessures sont suffisamment graves pour obliger les 
employés a s'absenter de leur travail. En 1986, les commissions provinciales des accidents 
du travail ont approuvé 586,718 demandes de remboursement relativement a des accidents 
du travail survenus au Canada qui ont entralné des pertes de temps ou une invalidité perma-
nente. Les données sur ces blessures sont fournies par les commissions dans le cadre du 
programme national de La statistique des accidents du travail. 

En 1986, Ia plupart des accidents ont entrainé des problèmes de dos (27%), viennent 
ensuite les poignets, les mains ou les doigts (22 07o) et enfin les chevilles, les pieds ou les orteils 
(10%). Les types d'accidents les plus frequents sont le surmenage (30%), le fait d'avoir été 
atteint par un objet (19 076) et les chutes (16%). En termes de caractéristiques physiques, 
ou de nature, 48 016 des blessures comportaient des entorses et des foulures, et 17 % décou-
laient de contusions, ecchymoses ou meurtrissures. 

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

et les heures de travail, 9,177,800 personnes étaient des travailleurs rémunérés d'entreprises, 
d'établissements et d'organismes canadiens en 1986. Près de 66 010 travaillaient dans le cur 
industriel du Canada, c'est-à-dire en Ontario et au Québec, et 20 07o en Alberta et en 
Colombie-Britannique. Pour ce qui est des gains hebdomadaires moyens les plus élev&s, 
cependant, l'Ontario et le Québec prenaient Ia cinquième et Ia sixième place respectivement 
parmi toutes les provinces et les territoires, tandis que l'Alberta et Ia Colombie-Britannique 
occupaient respectivement le troisième et le quatrième rang. 1es gains hebdomadaires 
moyens les plus élevés ont été verses dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, ou 
26,900 personnes au total, soit 0.3 016 des travailleurs rémunérés du Canada, travaillaient 
en 1986. Les gains moyens les plus faibles ont été enregistrés dans I'Ile-du-Prince-Edouard. 

Tableau 4. Personnes occupées et gains hebdomadaires moyens, 1986 

Province ou territoire 	 Nombre de 	 Gains 

	

personnes 	 hebdomadaires 

	

occup&s 	 moyens 

Milliers S 

Terre-Neuvc 	......................... 127.2 408.11 
lle-du-Prince-Edouard ................ 31.0 348.30 
Nouvelle-Ecosse 	..................... 258.9 390.30 
Nouveau-Brunswick .................. 195.0 399.93 
Quthec 	............................. 2,274.7 420.25 
Ontario ............................. 3,801.7 439.79 
Manitoba 	........................... 365.9 402.16 
Saskatchewan ........................ 278.4 402.16 
Alberta 	............................. 861.4 448.99 
Colombie-Britannique 	................ 956.7 443.84 
Yukon 	.............................. 8.7 507.30 
Territoires du Nord-Ouest 18,2 581.65 

Canada ............................. 9,177.8 430.94 
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Selon Ia branche d'activite, les gains moyens les plus élevés ont été payés par les deux bran-
ches qui avaient les niveaux d'emploi les plus faibles, soit l'extraction minière et pétrolière 
et l'exploitation forestière. Les branches qui payaient le moms, et les deux seules a verser 
des salaires inférieurs aux gains hebdomadaires moyens, ont été celles des services et du 
commerce. Les services venaient en premiere place et le commerce en troisième place pour 
l'importance des effectifs et ensemble, ils comptaient pour 52 076 de Ia totalité des travail-
leurs rémunérés. Dans le secteur de Ia fabrication, qui vient en deuxiCme place pour 
l'importance des elfectifs et qui employait 19 'o de l'ensemble des travailleurs induscriels, 
Ia durée hebdomadaire moyenne du travail en 1986 était de 38.7 heures et les gains horaires 
moyens s'établissaient a $11.95. 

Organisations de travaifleurs 
Les organisations de travailleurs au Canada comptaient en 1987 3,781,000 membres, ce 

qui represente une augmentation de 11.3 076 par rapport a 1980. Environ 58.5% apparte-
naient a des syndicats affiliés au Congrès du travail du Canada (crc), 19 076 a des syndicats 
affiliés a d'autres fédérations et les 22.5% restants étaient membres de syndicats nationaux 
et internationaux non affiliés et d'organisations locales indépendantes. De l'effectif total, 
35 076 appartenaient a des syndicats internationaux dont les sieges sociaux se trouvaient aux 
Etats-Unis. 
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Quatorze syndicats ont déclaré un effectif d'au moms 50,000 membres en 1987 Les cinq 
principaux étaient le Syndicat canadien de Ia fonction publique (330,000), le Syndic.it 
national de Ia Fonction publique provinciale (278,500), l'Alliance de Ia Fonction publiqite 
du Canada (179,900), les Métallurgistes unis d'Amérique (160,000) et I'Union internatio-
nale des travailleurs unis de I'alimentation et du commerce (160,000). 

Relations de travail 
Les relations employeurs-employés dans tous les secteurs du monde canadien de l'entrt-

prise et de l'industrie sont réglementées et encouragées par les ministères fédéral ct 
provinciaux du travail, chacun a l'intérieur de son secteur 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'administration fCdérale. 

Les quatre grands objectifs de Travail Canada sont les suivants: promouvoir et protéger 
les relations de travail dans le secteur industriel, assurer une juste rétribu ion du travail 
accompli et favoriser un milieu de travail propice au bien-être physique et social, protéger 
les droits et les intCrêts des parties dans Ic monde du travail, garantir l'accès equitable aus 
possibilités d'emploi pour tous les Canadiens et instaurer un climat qui favorise Ia consul 
tation et Ia communication entre l'administration publique, les syndicats et les dirigeant 
d'entreprises. 
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Transports 
Les transports ont joue un role important dans I'histoire du Canada et dans Ia constitution 

de sa structure économique. Avec les annécs, on est passé du canot de l'explorateur ala predo-
minance du chemin de fer pour en arriver aujourd'hui a une dépendance de plus en plus 
grande vis-à-vis de l'avion et de l'automobile. Par consequent, en I'espace de deux genera-
tions, des changements radicaux se sont produits dans le transport des marchandises pour 
compte d'autrui. En 1930, les chemins de fer étaient a l'origine d'environ 85 % des recettes 
provenant du transport des marchandises, mais leur part était tombée a moms de 50 07o en 
1960. Le camionnage pour compte d'autrui representait 2 076 des recettes totales du trans-
port des marchandises en 1930et 30 07o en 1960. Au milieu des années 1980, les divers modes 
de transport se partageaient Ic marché de Ia manière suivante: 49% au camionnage pour 
compte d'autrui, 39% aux transporteurs ferroviaires, 8% aux transporteurs maritimes et 
4 076 aux transporteurs aériens. 

Le pont Angus MacDonald a Halifax (N-F.). 
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Transports aériens 
En 1986, les 61 aéroports dotes d'une tour de contrôle de Transports Canada ant dirigC 

5.2 millions d'atterrissages et de décollages. De ce nombre, 3.1 millions étaient des mouve-
ments itinCrants (atterrissages ou dCcollages des aéronefs entrant ou sortant de Ia zone de 
contrôle de Ia tour), une augmentation de 3.6% par rapport a 1985. La moitiC de ces mouve-
ments ant été effectués par des aCronefs a pistons, mais leur part est tomhée de 60 016 en 
1980 a 50% en 1986. Venaient ensuite les avions a reaction, dont Ia part en 1986 était de 
29 91b, contre 25 076 en 1980. Les avions a turbopropulseurs ant aussi connu une popularité 
accrue, leur proportion de l'ensemble des mouvements itinérants ayant grimpé de 9 016 en 
1980 a 16 07o en 1986. Les mouvements restants étaient attribués aux hélicoptêres (5%). Au 
30 septembre 1987, on comptait 27,268 aCronels civils immatriculés au Canada, dont 16,896 
possédant un certificat de navigabilité. 

En 1986, l'aéroport international de Toronto, qui s'appelle maintenant I'aéroport inter-
national Pearson, a enregistrC plus de trafic au niveau des services rCguliers que tout autre 
aeroport canadien. Toronto, Ie centre des déplacements aériens régionaux et transconti. 
nentaux,figurait dans sept des dix principales paires de villes pour le transport aérien de 
passagers par les services réguliers a l'inérieur du pays. (Les paires de villes comprennent 
Ia yule d'origine et Ia yule de destination.) Les passagers aériens se dirigent normalement 
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Tableau 1. Services a horaire fixe pour les passagers, le courrier et les marchandises 
dans Ies 10 pnncipaux aéroports canadiens, 1986 

Rang' Aéroport Volt 

Nombre 

Pasta- 
gers 2  

Mi/hers 

Courrier 2  

Mihliers de kg 

Marchandises2  

Mi//hers de kg 

I 	........... International de Toronto 170,872 15,154 49 646 206 799 
2........... International de Vancouver 76,832 7,247 18 135 87 547 
3........... International de Montréal 74,713 5,440 13 841 29210 
4........... International de Calgary 62,054 3,814 8990 25860 
5........... International de Winnipeg 35,637 2,177 10 127 15701 
6........... International d'Edmonton 32,109 1,964 7638 28900 
7........... International d'Ottawa 32,488 1.936 7052 4 659 
8 ........... International d'Halifax 30,546 1,710 7834 18361 
9........... International de Mirabel 18,960 1,393 4363 75 375 
to .......... Municipal d'Edmonton 11,668 692 14 1 432 

Le rang de l'akroport est déterminé en fonclion des d&barquements et des enibarquemenss de passagers. 
2  Les chiffres représentent le total des débarquemencs et des embarquements de passagers. de courrier et de 

marchandises. 

Tableau 2. Données financières et opérationnelles choisies sur les services aériens 
commerciaux, 1984 et 1986 

Principaux 	Tout les autres 	Ensemble des 
transpoueurs 	Iransporteurs 	transporteurs 
aériens' 	 aériens 	 aériens 

1984 	1986 	1984 	1986 	1984 	1986 

Nombre de transporteurs 7 7 573 676 580 683 

Operations 
Passagers 	................ Milliers 24,745 25.496 2,956 5,323 27,701 30,819 
Kilomètres-passager 2  ....... Millions 34 105 39004 537 I 031 34642 40035 
Marchandises (en 

kilomtres-tonne) 2  Millions 1105 1157 16 46 1121 1 203 
Departs de v012 	....... .... Mi/hers 340 346 311 423 651 769 
Heures de vol ............. Mil(iers 608 688 1.145 1,260 1,753 1,948 

Recettes et dépenses 
Total des recettes 

d'exploitation ......... Millions de $ 4,215 4,870 813 1,111 5,028 5,981 
Total des coOts 

d'exploitation ......... Millions de$ 4,105 4,659 768 1,079 4,873 5,738 

Consommation de carburant' 
Carburéacteur ............ Millions de L 3 213 3 546 251 421 3 464 3 967 
Essence .................. Millions deL - - 46 65 46 65 

En 1984 ci en 1986, les principaux Iransporteurs aCriens du Canada comprenaient Air Canada, CF Air, Eastern 
Provincial Airways, Nordair, Pacific Western Airlines, QuCbécair et Wardair. 

2 Comprend uniquement les services A taux unhtaire. 
Ne comprend pas les transporeurs dont les recetces annuelles provenanc de services autorisCs sont inlCneures a 
$500,000. 

- NCant ou zero. 
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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 dix pincipaux aeroports du Canada ont enregiscré 72 07o de l'ensemble des décollages 
et atterrissages au niveau des services a horaire fixe, 85 07o de l'ensemble des déplacemeuts 
de passagers, 81 07o de l'ensemble des transports de courrier et 91 076 de l'ensemble des mow. C-

ments de marchandises. Parmi eux, les aéroports internationaux Pearson, de Vancouer 
et de Montréal ont accueilli 40 07o des vols, 53% des passagers, 50 016 du courrier et 57 17o 
des marchandises, tandis que 14 076 du volume des marchandises a transité par I'aéroport 
international de Mirabel. 

Les services internationaux a horaire fixe des deux plus importants transporteurs aéricns 
du Canada - Air Canada et les Lignes aériennes Canadien International (constitué en 1987) 
- forment un vaste rCseau reliant le Canada aux principaux continents. Les sociCtCs 
aCriennes canadiennes organisent aussi des vols nolisCs vers tous les coins du monde. 

Dc 1984 a 1986, les principaux transporteurs aériens canadiens ont enregistré des hausses 
de 3 07o du nombre des passagers transportés et de 14% des kilomCtres-passager. Toute-
lois, tous les autres transporteurs aériens ont connu une croissance importante puisqtie 
le nombre de passagers transportés ec de kilométres-passager se sont accrus respectivement 
de 80 07o et dc 92 014 durant la méme période. Les heures de vol ont augmenté de 13 % pour 
les principaux transporceurs et de 10% pour tous les autres. Les effectifs pour I'ensemhle 
des transporteurs ayant un chiffre d'affaires annuel supCrieur a $500,000 se sont établs 
en moyenne a 45,489 en 1986, en hausse de 8 01b par rapport a 1984. L'ensemble des traitc-
ments et salaires a par ailleurs progressé de 14% au cours de cette période. 

En 1984 et en 1986, les principaux transporteurs ont affiché des bénéfices d'exp1oica 
tion nets de $1 10 millions et de $211 millions respectivement. Toutefois, malgré une 
augmentation importante du trafic, les bénéfices d'exploitation de tous les autres tran'.-
porteurs sonc tombés de $45 millions en 1984 a $32 millions en 1986. 

liansports ferroviaires 
Ic chemin defer a toujours joué un role capital dans I'integration politique, Ic peuplement 

et le dCveloppement Cconomique du Canada. En 1850, l'Amérique du Nord britanniqu 

/ rhlt6ffes /'ragrle, qut .sera rxporteapart:rde I ancouseren Colombie Bratann,que. traversE' Jasper en Alberta 



comptait 106 km de voles ferrécs; 80 ans plus tard, le Canada en possédait 91065 km. A 
partir de 1930, Ia croissance a eté lente Ic réseau a atteint 96958 km en 1974; en 1986, Ia 
Iongueur des voies en service était tombée a 93544 km. Deux grands chemins de fer, le 
Canadien National et le Canadien Pacifique, reliant I'Atlantique au Pacifique sur une 
distance de 7000km, a travers de vastes étendues de roches et de tourbières, de prairies et 
de montagnes, ont permis Ia colonisation de l'Ouest canadien. Aujourd'hui, ils ofirent des 
services de transport multimodaux (vrac et conteneurs) particulièrcrnent rapides, bon marché 
et efficaces. VIA Rail Canada assure des services de transport interurbain de passagers. Des 
chemins de fer exploités par les provinces, dont British Columbia Railway, les lignes de British 
Columbia Hydro, Ontario Northland, c;o Transit et un certain nombre d'autres, complètent 
le réseau ferroviaire du pays. 

En 1986, 279 millions de tonnes métriques de marchandises payantes ont été transportées 
par rail, ce qui représente une hausse de 16 076 par rapport au creux de 1982. Le nombre de 
passagers transportés a atteint 23.0 millions en 1986, un peu plus qu'en 1985. Les effectifs 
sont tombés a 84,848, en baisse de 7% par rapport a 1985 et de 24 07o par rapport au sommet 
de 112,307 employés atteint en 1979. 
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Tableau 3. Données financières et opérationnelles choisies sur les sociélés ferroviaires 
en activilé an Canada, 1985 et 1986 

Sociéts Aiitres societès ferro- Ensemble des 
ferroviaires viaires et compagnies sociêts ferro- 
transconti- relevant de Ia viaires el autres 
nentales' Lo,surles compagnies 

1985 	1986 	1985 	1986 	1985 	1986 

Nombre de coinpagnies 3 3 28 26 31 29 

Reccttesd'exploitation Millions deS 7.000 6,897 668 673 7,668 7,70 
Recettes atiribuables 

aux marchandises .. Millions deS 5,579 5,654 559 562 6,138 6,17 
Reccues aLtribuabks 

aux passagers 	..... . 4illions deS 203 205 42 45 245 250 
Coüts d'cxploitation ........ Millions sie $ 6,279 6,237 567 550 6,845 6,787 

Marchandiscs payantes 
transportêes ........... Milliersdet 188 384 190 178 90539 89 174 278 923 279 353 

Passagers payants 
transporte'. ............ Milliers 7.034 6.286 15,904 16,705 22,937 22,991 

Recettes par tonne-kilomtre 
de marchandises $ 2.56 2.56 2.28 2.35 2.54 2.54 

Parcours tnoyen des 
marchandises .......... Km 1155 1161 270 269 868 876 

flajet moyen des 
passagers 	............. Km 353 360 35 34 133 123 

I  Les sociét6s ferroviaires transcontinentales comprennent Ic Canadien National. It Canadien Pacifique et VIA Rtil 
Canada Inc. 

Transports routiers 
I.e principal moyen de transport des personnes demeure Ic véhicule automobile. Le nombre 

d'immatriculations de véhicules automobiles a totalisé 15.2 millions en 1986, cc qui repré-
sente 4 016 de plus qu'en 1983. Les immatriculations de voitures particulières (11.5 millions) 
prédominaient avec 76Olo du total. Les camions et autobus représentaient quant a eux 21 0/ 

de l'ensemble des immatriculations. Moms d'un demi-million de motocyclettes ont été imma 
triculées en 1986, soit 3% du total. 

L'enquête annuelle sur les entreprises de camionnage et les déménageurs inclut les établis 
sements ayant déclaré des recettes d'exploitation annuelles de $100,000 ou plus l'annét 
précédente. Le nombre de transporteurs répondants est passé de 4,583 en 1983 a 6,211 ci 
1986. Lors de cetce dernière année, les recettes d'exploitation se sont chiffrées a $8.6 milliards 
comparativement a $6.1 milliards en 1983. Les dépenses correspondantes s'élevaient a $8.2 
milliards en 1986 et a $5.8 milliards en 1983. Les recettes d'exploitation nettes ont progressc 
régulièrement de 1983 a 1986 pour passer de $242 millions a $419 millions. Au cours de Ia 
méme période, Ic nombre moyen d'employés s'est accru de 19,000 et celui des véhicules 
commerciaux, de 26,000. 
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Les transporteurs routiers qui offrent des services de transport de passagers sont classes 
dans trois categories debase selon le service principal, bien qu'il soit possible qu'un même 
transporteur offre divers services. Des 960 transporteurs routiers qui offraient ce genre de 
services en 1986, 80W0 étaient des exploitants d'autobus scolaires. Les entreprises de trans-
port urbain ne constituaient que 7 Wo de l'ensemble des transporteurs routiers, mais us ont 
tout de mëme représenté 67 Wo du total des recettes d'exploitation, évalué a $3,413 millions. 
Les recettes d'exploitation des entreprises de transport urbain dont le chiffre d'affaires annuel 
est supérieur a $100,000 se sont élevées a $2,283 millions tandis que celles des exploitants 
d'autocars interurbains et d'autres types se chiffraient respectivement A $336 millions eta 
$794 millions. Le secteur des autocars comptait d'ailleurs en 1986 4,000 employés de plus 
qu'en 1983. Le nombre de véhicules commerciaux exploitCs était quanta lui demeurC le même, 
soit 48,000. 
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Tableau 4. Transporteurs routiers', 1986 

Transporteurs Services 	Services 	Autres 
de marchan. de 	d'autocar 	ser'. Ices 

discs ci transport 	 dautot'ust 
déménageurs urbain 

Etablissements dèclarants ... 	 Nombre 	6,211 	 70 	34 	856 

Recettes d'exploisation Millions de $ 8,628 2.283 	336 794 

CoUtsd'exploitation Millions deS 8,209 2,058 	316 697 

Nombre moyen d'employ6a, 
y compris lea propriE 

taires acttfs Millers 100 36 	5 27 

Mat&iel payanl exploité . . 	. Millters d 'unites 159 - 13 	I 24 

Ne comprend pas lea etablissements dons lea recettes annuelles brutes déclarées pour I ann& prèc&lente sons infé-
rieures a $100.000. 

2 Etablissements offrant des services de transport aux a&oports ou aux gales, pour les visitea touristiques, l'aIlré-
tement. lea excursions ci Ic ramassage scolaire. 

Transports par eau 
En 1985, les activités de transport par eau des 312 transporteurs maritimes canadiens ont 

généré des recettes d'exploitation de $2.1 milliards. Ce chiffre est pratiquement le mênie 
qu'en 1983 alors que 331 exploitants avaient participé a l'enquête. Au cours de ces deux 
années. Ic transport de marchandises a representé près de 60 076 du total et les activités tie 
touage environ 13 0/a. La proportion des recettes tirée des affrètements a légèrement augmenté 
de 1983 a 1985 puisqu'eile est passée de II °/o a 13 016. 

Les transporteurs pour compte d'autrui ont représenté a peu près 60 016 des recettes totalcs 
en 1985 et en 1983. En 1985. 236 de ces transporteurs ont déclaré des recettes de $1.2 milliard. 
Cette année-là, 55% de ce total provenait du transport de marchandises, 21 % ($247 millions) 
des aIfrétements et environ 19 076 des activités de touage. 

En 1985, les recettes des 76 transporteurs maritimes privés et gouvernementaux ont totalisé 
$912 millions, soit a peu prés $61 millions de plus que les recettes déclarées par les 79 trans-
porteurs en activité en 1983. En 1985, c'est le transport de marchandises qui a fourni Ia plus 
grande part de ce total (62 07o) tandis que le transport de passagers générail $63 millions 
et représentait environ 7% des recettes totales des transporteurs privés et gouvernementaux. 

Au cours de 1986, 327.6 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnécs 
dans les ports canadiens lors de leur transport au niveau du pays ou a l'échelle internatio-
nale, comparativement a 326.6 millions de tonnes en 1985. De cc total, plus de 62 016 étaient 
attribuables au secteur international au cours de ces deux années. Prés de 207 millions de 
tonnes ont été chargées et déchargées en 1986 pour des transporteurs internationaux; elles 
représentaient une hausse de 19 076 par rapport a 1982, mais dies étaient encore 3% en deça 
des 213.6 millions de tonnes manutentionnées en 1981. Pour cc qui est du secteur canadien, 
environ 60.5 millions de tonnes de marchandises ont été transportées entre des ports dii 
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Tableau 5. Données financières et opérationnelles choisies sur les transports par eau, 
1983 et 1985 

Transporteurs Aucres trans. Ensemble des 
par eau' porteurs par transporteurs 
(transport pour eau (d'appar- par eau 
compte d'autrui tenance privée 
et excursion) et publique) 

1983 	1985 1983 	1985 1983 1985 
Nombre de cransporteurs .............. 252 	236 79 	76 331 312 
Nombre do navires ................... 1,762 	1,643 1,085 	1,189 2,847 2,832 

Recettes d'exploitation 	Millions de $ 
Transport de marchandises ........ 797 	647 494 	569 1,291 1,216 
Transport do passagers ............ 22 	26 59 	63 SI 89 
Remorquage ..................... 238 	226 43 	39 281 265 
Recettes d'affrtement ............ 207 	247 32 	31 239 278 
Aulres recettes attribuables 

aux naviresl 	................. 32 	33 223 	210 255 243 

Total des recectes des transports par eau 1,296 	1.179 851 	912 2,147 2,091 
Autres recettes d'cxploitation .......... 170 	173 65 	80 235 253 

Total des recenes d'exploitation ........ t .466 	1.352 916 	992 2,382 2,344 

CoOts d'exploitation 	Millions de $ 
Coütsd'exploitationdes navires 	1.053 	951 	884 	968 	1.937 	1.919 

	

Autres coüts d'exploitation ........ 362 	382 	426 	513 	788 	895 

	

Total des coats d'exploitation .......... 1.415 	1,333 	1,310 	1,481 	2,725 	2,814 

Ne comprend pas los transporteurs qui onc declare des recettes d'exploitation infCrieures a 5100.000 l'annee 
prCcédente. 

2 Comprend los subventions. 

pays au cours de 1986, ce qui représente 2 076 de moms qu'en 1985 ; cc total constitue le plus 
faible niveau d'activité enregistré depuis 1981, lorsque plus de 71 millions de tonnes avaient 
été expédiées. 

Vancouver est Ic port le plus actifdu Canada, principalement en raison des activits dans 
Ic domaine du transport international. On y embarque en effet du charbon, du blé, du soufre, 
de Ia potasse et de nombreux autres produits a destination du Japon, de I'URSS et de 
nombreux autres pays de tous les continents saul l'Antarctique. En 1986, 49.8 millions de 
tonnes de marchandises ont été expédiées aux quatre coins du monde. 

Sept-Iles (y compris Pointe-Noire) a été en 1986 Ic deuxième port Ic plus actif au pays 
du point de vue du tonnage manutentionné, avec un total de 22.6 millions de tonnes (trans-
port national et international). Ce sont surtout des chargements de concentrés et de minerai 
defer qui sont expédiés du port de Sept-Iles. Ainsi, au cours de 1986, 17.4 millions de tonnes 
de mineral de fer ont quitté cette yule pour des pays étrangers. 

Par opposition, une vaste gamme de marchandises transitent par Montréal (y cornpris 
Contrecceur), ce qui fait que ce port contribue de facon plus importante au tonnage total 
manutentionné dans les deux secteurs. II constitue d'ailleurs Ic premier port au Canada pour 
les conteneurs du point de vue du tonnage manutentionné. En 1986, Montréal s'est classé 
troisième globalement, 21.3 millions de tonnes de marchandises y ayant éé manutention-
nées, dont près de 24% sous forme de conteneurs. 
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Tableau 6. Marchandises manutentionnées dans les 10 principaux ports canadiens, 1986 
(en milliers de tonnes) 

Navigation Cabotage Total 
internationale 

Marchan- Marchan- Marchan- Marchan- 
discs discs discs discs 

einbar- debar- embar- dEbar. 
qu&s quEes quces quEes 

Vancouver (C.-B.) 49826 2 938 2 183 2 268 57215 

Sepi-lics (Qe)' 17658 868 3412 656 22 394 

Montréal (Qc)3  6451 8 226 I 387 5 210 212 7 4 

Port-Carticr(Qc) 14569 723 ISIS 2531 19318 

Thunder Bay (Ont.) 2913 89 14317 368 176$7 

HaIifax(N...) 4432 5728 2592 733 13485 

QuEbec(Qc)' 2586 4918 1 964 2 584 12 052 

Saint John (N.H.) 4795 5696 1123 326 11940 

Prince Rupert (C-B.) 9973 9 336 260 10578 

Hamilton (Ont.) 545 5 175 98 4595 10413 

Comprend Poinie-Noire. 
Comprend Contrecocur. 
Comprend Levis. 
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Commerce intérleur 

Commerce de detail et services ii Ia consommation 
Parmi les secteurs de pointe de l'économie canadienne, le commerce de detail est l'un des 

plus importants du fait de sa contribution a Ia production totale du pays. Depuis le debut 
de Ia présente décennie, ce secteur a connu des changements considCrables et subi une trans-
formation sensible. L'avènement de nouvelles technologies visant a accroItre Ia productivité 
des magasins, l'expansion spectaculaire des facilités de credit a Ia consommation, le recours 
a des strategies de commercialisation plus audacieuses, telles que le concept du magasin-
entrepôt, les ventes de produits sans nom, les programmes subventionnés de linancement 
des ventes et une vaste gamme d'autres mesures destinées a promouvoir les dépenses de 
consommation, ont contribué a créer un nouveau type d'environnement autour du commerce 
de detaiL 

Ces encouragements, auxquels se sont ajoutés des taux d'intérét relativement bas, un 
ralentissement du taux d'inflation et une baisse du chômage, ont fourni les éléments néces-
saires au retablissement de La confiance des consommateurs et ont permis au commerce 
de detail de se remettre des effets de Ia recession de 1981-1982. 
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Au cours de Ia période de cinq ans s'échelonnant de 1982 a 1986, Ia croissance Ia plus 
forte a été enregistrée en 1985. Cette année-Ià, entrainé par des ventes records dans le secleur 
des produits automobiles, Ic volume du commerce de detail a augmenté de 8% et sa valcur 
totale de prCs de 12 076, par rapport a l'année précédente. En 1986, le volume du commtrce 
de detail a connu une croissance plus modérée de 4% et sa valeur totale a augmente de 8 Olo 
par rapport aux niveaux atteints en 1985, en raison surtout d'un ralentissement de Ia crois-
sance de Ia composante des produits automobiles. La valeur totale de l'ensemble du 
commerce de detail s'est chiffrée a $140 milliards en 1986, en comparaison de $129 milliards 
en 1985. 

En raison de sa predominance démographique, I'Ontario est demeuré le plus important 
marchC du Canada en 1986 avec 38% de I'ensemble des ventes au detail; venaient ensuite 
Ic Québec avec 25%, puis Ia Colombie-Britannique avec Il %. 

L'activité du commerce de detail est dominCe par trois groupes: automobile, alimenta-
tion et marchandises génCrales. Ceux-ci comptaient respectivement pour 32 010, 26 06  et 15 076 
de l'ensemble des ventes au detail au cours des cinq dernières années. Le groupe de l'alimcn-
tation et celui des marchandises generales, qui comprend les grands magasins, ont connu 
depuis 1983 des taux d'augmentation modéres et relativement stables. 

Ic groupe plus instable des produits automobiles a Cté le plus gravemenc touché pat Ia 
recession de 1982, mais il a connu d'autre part Ia plus forte reprise. Les ventes au detail 

Installations moderne.s dons urn' sujuon-service a Red Deer (Aib.). Las teals principaux groupes du comme,r' de 
detail snnr leserteur h, '. ...........Plration ci les marchandisesgénérules. Ces derniers regroupaieni respectr ee 

an coups des cinq derniEres anrn'e.s. 

POOR 
— 	 - ----,--. 	 - 
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Commerce de detail, selon le genre, 1982-1986 
(en millions de $) 

Genre de commerce 	 1982 	1983 	1984 	1985 	1986 

Groupe des magasins d'alimentation ............. 
piccries et boucheries .................... 

Groupe des magasins de inarchandises diverses.. 
Grands magasins ......................... 

Groupe des commerces de produits automobiles... 
Concessionnaires de véhicules automobiles 

Groupe des magasins de vêtements et d'accessoires 
Groupe des quincailleries et magasins d'articles 

d'ameublement ........................... 
Groupe des autres magasins ................... 

Pharmacies, magasins de medicaments brevetés 
et de produits de beauté ............... 

Magasins de boissons alcoolis4es ............ 

Ensemble des magasins ....................... 

Estimations. 

26,790 	28,286 	30.189 	32,257 	34,630 
19,906 	21,027 	22,341 	23,777 	25.026 
15,258 	16,282 	16,878 	17,987 	18,931 
10,208 	10.930 	11,385 	12,039 	12,728 
28,866' 	32,157 	37,160 	44,096 	47,110 
14,413 1 	17,198 	20,847 	26,027 	28,688 
6,150' 	6,864 	7,393 	8,345 	9,211 

5.487' 	6,584 	7,253 	8.012 	9.267 
15,089' 	16,070 	17,206 	18.748 	20,800 

3.914 	4.294 	4,727 	5,357 	6,064 
4,833' 	5,128 	5.251 	5,454 	5.781 

97,639 	106,243 	116,080 	129,446 	140,009 

(1,1! ,/o,' 	e' i'-  ii 	1. 	n,',,, ) 	, 	A 	I'. ...... U )nj( 

M. 

'Ad 
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des marchands de véhicules automobiles, soit Ia composante Ia plus importante de ce grout 'e, 
ant diminué en valeur de 13% en 1982 mais ant augmenté de 19 076 en 1983, de 21 % en 1984, 
de 25 076 en 1985, avant de connaitre une augmentation plus modéréc de 10 0/0  en 1986. 1cs 
fabricants de produits automobiles ont poursuivi leurs efforts visant a stimuler les ventcs 
au moyen de programmes de financement innovateurs. Une forte baisse du prix mondi.sl 
de l'essence a largement contribué a Ia diminution de 3% enregistrée en 1986 dans les venws 
des stations-service. Cette diminution a entraIné pour l'ensemble du groupe des produits 
automobiles une croissance annueHe de moms de 7 016 en 1986, en comparaison de 19 °'o 
durant l'année précédente. 

Le nombre de nouveaux véhicules automobiles vendus s'est élevé a 1.5 million en 198, 
soit un nombre quelque peu inférieur a celui enregistré en 1985. L.e nombre de voitures parti-
culières vendues s'est élevé a 1.1 million d'unités et était inférieur de 4% au niveau atteint 
en 1985. Les ventes de voitures de construction nord-américaine ant représenté en moyenne 
environ 71 (Ve des ventes de voitures particulières depuis 1982. Les ventes de véhicuks 
commerciaux, dont 90% sont de fabrication nord-américaine, ont connu un accroissement 
relativement important au cours des dernières années. Le nombre de voitures vendues cii 
1986 a étë de 420,000, ce qui représente une augmentation de 7 I'lo par rapport a 1985. 

Chaque aniiée, des volumes considérables de produits sont vendus au consommateur par 
des voics autres que les magasins de detail; ii s'agit essentiellement de Ia vente directe, dc 
Ia vente par distributeurs automatiques et de Ia vente par les librairies de campus. En 1985, 
Ic produit des ventes "hors magasin >) s'est élevé a environ $3 milliards. De cc total, les vente 
directes des fabricants, des services de vente par correspondance, des éditeurs de livres, jour 
naux et magazines et des autres services spécialisés comptaient pour $2.5 milliards. Lc 
exploitants de distrihuteurs automatiques ant déclaré des ventes totales d'une valeur de $36' 
millions et les librairies de campus ont r&alisé pour leur part $264 millions durant I'annét' 
scolaire 1985-1986. 



'! 

•t I 	:•_ 
- 	- 	-- I  • 

. •I; 

L 

JF 
	

Olk 

PA 

Les dépenses totates des consommateurs pour l'achat de biens ont atteint un montant 
estimé de $159 milliards en 1986, soit 53 Wa des dépenses totales des consommateurs. Les 
47 Wo restants ($140 milliards) ont servi a l'achat de services, entre autres l'acquittement du 
loyer, qui constitue Ic principal poste de dépense au chapitre des services ($56 milliards). 
Entre 1983 et 1986, les dépenses réelles (corrigées de l'effet de l'inflation) des consomma-
teurs pour l'achat de biens se sont accrues de 16%, comparativement a une augmentation 
réelle de 12% des dépenses affectées aux services. La valeur des dépenses pour les services 
offerts par les restaurants et les hotels, le deuxième poste de dépense au chapitre des services, 
a atteint $19 milliards en 1986, ce qui représente une augmentation réelle de 13% depuis 
1983. Les autres dépenses importantes au chapitre des services ont porte sur les services 
récréatifs, éducatifs et culturels, les services financiers, juridiques et assimilés, et les services 
de transport et de communication. 

De nombreux groupes et organismes travaillent activement a promouvoir et a protéger 
les intéréts du consommateur. Au cours de l'année financière 1987-1988, Consommation 
et Corporations Canada a fourni pour $1.8 million en soutien financier a des groupements 
qui travaillent dans I'intérêt des consommateurs. Consommation et Corporations Canada 
a pour rOle principal de promouvoir Ic fonctionnement juste et eflicace du monde des affaires 
au Canada a I'aide des activités suivantes établir et administrer des règles et des lignes direc-
trices pour Ia conduite des affaires; s'assurer que de l'information exacte parvient aux 
consommateurs afin qu'ils prennent des decisions éclairees; continuer a encourager Ia 
concurrence entre les entreprises; établir, administrer et appliquer les normes pour le 
commerce des biens et des services; proteger les consommateurs des risques relies aux 
produits; et encourager la divulgation et Ia diffusion de l'information technologique. 

I $ 

I 
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Commerce de gros 
En 1985, Ic chiffre d'affaires total du commerce de gros s'est élevé a $231.8 milliard, cc 

qui représente une augmentation de 8% par rapport a 1984 et de 22 076 par rapport a 1183. 
La hausse de Ia valeur des ventes de gros depuis 1982 traduit Ic fait que les détaillants, les 
utilisateurs industriels et commerciaux ainsi que les marches étrangers onc demandé i0us 
de biens offerts par les grossistes canadiens; cependant, Ia hausse est aussi actribuable a 
un accroissement des prix. Le chiffre d'affaires par établissement de vente en gros a grimpé 
pour atteindre $3.6 millions en 1985, comparacivement a $3.4 millions au cours des deux 
années précédentes. Quatre categories de genre de commerce ont reprCsenté plus de 60 070 
du commerce de gros: Ic groupe des machines et materiel (18 07o), Ic groupe des produits 
alimentaires (17 0/6), Ic groupe des combustibles fossiles (15 476) et Ic groupe des produits 
agricoles (Ii %). 

Le chiffre d'affaires des grossistes (Ctablissements donc l'activité principale consiste a 
acheter des marchandises pour les revendre aux utilisateurs canadiens cc étrangers, aux dCtiil-
lants ou a d'autres grossistes) a representé 84% du chiffre d'affaires total du commerce de 
gros. En 1985, ii s'est élevC a $195.1 milliards, en hausse de 7 076 par rapport a 1984 cc de 
230/o par rapport a 1983. La valeur des ventes et recettes nettes des grossistes, qui a repré-
sente plus de 90% de leur chiffre d'affaires, a augmenté de 7 07o en 1985 tandis que Ia 
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progression avait été de 15 076 en 1984. La valeur des produits vendus a commission s'est 
accrue de 6 076 en 1985 alors qu'elle avait augmente de 10 016 en 1984. 

I.e chiffre d'affaires des agents et courtiers (dont l'activité principale consiste a acheter 
ou a vendre a commission des produits appartenant a d'autres) a représenté 16 07b du chiffre 
d'affaires total du commerce de gros. En 1985, it s'est élevé a $36.7 milliards, en hausse de 
9 076 comparativement a 1984 et de 18% comparativement a 1983. La valeur des ventes et 
recettes des agents et courtiers a progressé, étant passée de $1.5 milliard en 1984 a $1.6 milliard 
en 1985. Par ailleurs, Ia valeur des produits achetés ou vendus a commission s'est élevé a 
$35.0 milliards en 1985, ce qui représente une hausse par rapport au niveau de $32.2 milliards 
déclaré en 1984. Légérement supérieur au niveau observe en 1984, le chiffre d'affaires par 
établissement a atteint $7.6 millions en 1985, soit un chiffre dépassant le double de celui 
relevé pour les grossistes. 

Selon les estimations réalisées, Ic commerce de gros a constitué en 1985 une activité 
secondaire pour 14% de tousles établissements manufacturiers, surtout ceux qui sont affihiés 
a des sociétés étrangères. La même année, it y avait 5,069 établissements de ce genre dont 
Ic commerce de gros constituait une activité secondaire alors que ce nombre était de 6,075 
en 1984. Les ventes et recettes moyennes que ces établissements ont réalisées avec le commerce 
de gros ont totalisé $5.5 millions, montrant ainsi une progression par rapport au niveau 
de $4.1 millions atteint en 1984. En moyenne, le commerce de gros a représenté en 1985 
environ ii 076 de Ia valeur totale des livraisons et d'autres recettes des manufacturiers, ayant 
dépassé légèrement Ia proportion enregistrée en 1984. 

Statistiques choisies sur Ie commerce de gros, 1981-1985 

Nombre d'éta- 
blissements 

Chiffre 
d'affaires' 

Milliards de $ 

Ventes et 
recettes 
neltes 
Milliards de $ 

Biens aclset&s 
ou vendus a 
commission 
Milliards de $ 

Grossistes 
1981 	.................. 49.766 147.8 139.9 8.0 
1982 .................. 49,306 145.3 135.8 9.5 
1983 	.................. 50,515' 158.9' 148.6' 10.3 
1984 .................. 59.163 181.6 171.3 11.3 
1985 	.................. 59,248 195.1 183.1 12.0 

Agents et courtiers 
1981 	.................. 5,268 29.2 1.1 28.1 
1982 	.................. 5.015 27.3 1.2 26.1 
1983 	.................. 4.805' 31.2 1  1.3' 30.0 
1984 	.................. 4.472 33.7 1.5 32.2 
1985 	.................. 4,838 36.7 1.6 35.0 

Commerce de gros des 
fabricants 

1981 	.................. 6,172 21.0 
1982 	.................. 6.186 18.8 
1983 	.................. 6,126 21.4 
1984 .................. 6.075 25.1 
1985 	.................. 5,069 27.8 

Dans Ic commerce de gros des fabricants, les chilfres ne reprsentenE que Ia valeur des ventes 
Données révisées. 
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Prix a Ia consommation 
Le taux d'augmentation de l'indice des prix a Ia consommatien (iI'( - ) est passé de 4.4 /o 

en 1984 a 4.0% en 1985. C'est en 1986, oü I'ip a augmente de 4.1 %. qu'a pris fin Ia période 
de diminution continue du taux d'augmentation des prix; celle-ci faisait suite a Ia hausse 
record de 12.5 016 enregistree en 1981. En 1987, I' ipc a connu une augmentation Iégèremcnt 
plus forte de 4.4 074. 

L'augmentation plus forte de l'indice d'ensemble en 1987 a été principalement causée par 
des augmentations dans les indices de t'habitation, de l'habiUement, des transports, de Ia 
sante et des soins personnels, ainsi que des loisirs, de Ia formation et de Ia lecture. L'augmn-
tation des indices des alimenis, et des produits du tabac ci des boissons alcoolisées a diminué 
sensiblement, ce qui a joué un role determinant pour treiner I'augmentation constatée en 
1987. En 1984 et 1985, le taux d'augmentation de l'indice des biens de I'ic a diminué de 
maniêre significative, tandis que l'indice des services s'est accru légérement. En 1986 ci 1987, 
les roles étaient renversés, ec c'es l'indice des biens qui a augmenté a un laux plus rapide, 
tandis que I'indice des services augnientait d'une manière moms marquee. 

I.e pouvoir d'achat du dollar diminue lorsque les prix augmentent. Les biens et servues 
achetés pour $I en 1987 auraient été obtenus pour 95.8 cents en 1986, 92.0 cents en l95 
et 88.5 cents en 1984. 
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Variation en pourcentage des indices annuels moyens de I'indice des prix a Ia consom-
mation et de ses principales composanles pour le Canada 

1981 
1980 

1982 
1981 

1983 
1982 

1984 
1983 

1985 
1984 

1986 
1985 

1987 
1986 

Ensembiedescomposantes 12.5 10.8 5.8 4.4 4.0 4.1 4.4 
Ailments 	............... 11.4 7.2 3.7 5.6 2.9 5.0 4.4 

Ensemble des composantes sauf 
ceile des ailments 12.8 11.8 6.4 4.0 4.2 4.0 4.3 
Habitation 	............. 12.4 12.5 6.8 3.7 3.4 3.0 4.1 
Habillement 	............ 7.1 5.6 4.0 2.5 2.8 2.8 4.2 
Transports 	............. 18.3 14.1 5.0 4.2 4.8 3.2 3.6 
Hygiene et soins 

personneis .......... 10.9 10.6 6.9 3.9 3.6 4.2 5.0 
Loisirs, lecture ci 

education 	.......... 10.1 8.7 6.5 3.4 4.0 4.7 5.4 
Tabac ci boissons 

aicoolisécs .......... 12.9 15.5 12.6 8.2 9.5 11.9 6.7 
Biens 	...................... 13.1 9.4 5.4 4.7 3.9 3.3 4.1 
Services 	.................... 11.5 12.9 6.5 3.8 3.9 5.1 4.8 

Laugmentation plus forte de l'indice d'ensemble en 1987 était principalement at tribuable a des hausses des indices 
de Ihabitation, de l'habillement, des transports, de Jo sante et des soinspersonnels efde celui des loisirs de Jo formation 
et de Ia lecture, 
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Institutions financières 
Les milieux financiers canadiens ont subi de profondes transformations au cours des 10 

dernières années. D'une part, un grand nombre de banques et autres entreprises financièrcs 
se sont établies au Canada et d'autre part, les institutions financières canadiennes, en parti-
culier les grandes banques, ont considérablement elargi leurs activités a l'èchelle 
internationale. L'intensification de Ia concurrence durant La dernière recession et depuis 
lors a égalemcnt eu un effet spectaculaire dans un certain nombre de domaines. Des compa-
gnies d'assurances et des soclétés de fiducie ont cessé leurs activitCs; d'autres ont fusionné 
ou ont été achetées par des particuliers ou des sociétés exercant d'autres genres d'activiie 
Cconomique. Deux petites banques canadiennes ont interrompu leurs activités en septembie 
1985; c'était les premieres faillites bancaires en 62 ans. Une troisième, qui se situait an 
huitième rang du point de vue de l'aciif, a assisté a une ruée sur ses dépôts et a fusionnC 
avec Ia banque classée sixième. Ces difficultés ont donné lieu a un examen permanent dii 
système financier et l'administration fédérale a propose un renforcement gCnéral dc 
contrôles exercés sur les banques et autres institutions financières a charte fédérale; les admi-
nistrations provinciales ont également resserré leur contrôle et leur examen des institutions 
a l'intCrieur de leur secteur de competence. 
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Banque du Canada 

Li Banque du Canada est Ia banque cent rale du pays et l'organisme directement chargé 
dc 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 servent de moyen de paiement dans 
les transactions en espèces. Cette forme de contrôle suite 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'influer sur les taux d'intérêt au Canada et sur La valeur a l'étranger 
du dollar canadien et, du même coup, d'exercer un effet sur le niveau des dépenses et Ic 
taux d'inflation. Depuis Ia recession de 1981-1982, Ia politique monétaire a surtout visé a 
favoriser Ia reprise économique pendant que le taux d'inflation continuait a baisser. 

Pour modifier le niveau des réserves-encaisse, La Banque utilise comme principale 
technique Ia modification de ses avoirs sous forme de litres du gouvernement du Canada 
et Ic transfert des dépôts du gouvernement entre Ia banque centrale et les banques a charte. 
Ces mècanismes Iui permettent de modifier le montant des réserves-encaisse que chaque 
banque a charte est tenue d'avoir - le montant moyen minimal stipulé équivaut a un pour-
centage du passif-dépôts - et par consequent d'influencer Ia volonté des banques a charte 
d'acheter des valeurs mobilières ou d'accorder des prêts et de faire des offres pour de 
nouveaux dépôts. C'est ainsi que Ia banque centrale peut determiner les taux d'intèrêt a 
court terme et influencer le désir du public de dCtenir des biens monétaires. 

Parmi les autres outils dont dispose La Banque du Canada pour Ia gestion des reserves-
encaisse du système bancaire, on peut mentionner le pouvoir d'exiger des banques a charte 
qu'elles détiennent des reserves secondaires, le droit d'accorder des avances a court terme 
aux banques a charte et Ic pouvoir de modifier te taux d'escompte, c'cst-à-dire Ie taux minimal 



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

monnaie'.11ngol gu monde, 

auquel cue est disposee a consentir des avances. On a parfois demandé a Ia Banque du 
Canada qu'eIle accorde davantage de préts pour aider a résoudre les problèmes de liqui-
dices de certaines banques a charte. Ces préts ont été plus considérables et ont été accordés 
pour une période plus longue qu'auparavant, mais toutes les avances sont faites sur garanhie; 
Ia Banque du Canada ne fournit pas de capital aux banques a charte et elle ne cherche pas 
a réglementer ni a gCrer 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 Ic compte de l'Etai et 
die conseille ce dernier sur diverses questions économiques et iinancières. 

Banques a charte 

Les banques a charte sont les plus grandes institutions de depOts au Canada et I'une des 
principales sources de finaricement a court et a moyen terme. Etles occupent une place de 
choix sur le marché monétaire a court terme et c'est surtout par leur entremisc que Ia banque 
centrale, par sa gestion de l'encaisse, exerce une influence sur le marché monétaire et sur 
Ic niarché du credit en général. Outre leurs operations en dollars canadiens, dies effectuent 
un volume important d'opérations en devises et dIes ont des bureaux ci des succursales dans 
les grands centres financiers du monde. 
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Les banques a charte sont régies par Ia Lo! sur les ban ques, qui réglemente certains aspects 
internes des operations bancaires telles que les emissions d'actions, Ia constitution des 
reserves, etc. En vertu de la nouvelle Loi sur les ban ques, entrée en vigueur en décembre 
1980, les banquesétrangères peuvent, par lettres patentes, obtenir le statut de banque pour 
leurs filiales. Au 31 octobre 1987, le système bancaire comprenait 9 banques d'appartenance 
canadienne et 58 banques d'appartenance étrangère. A cette date, l'actif contrôlé par ces 
banques a Cté évalué a $479.0 milliards ($282.5 milliards en dollars canadiens et $196.5 
milliards en devises). 

En general, les banques canadiennes acceptent différents types de dépôts du public, 
notamment des dèpôts a vue, des dépôts d'épargne avec ou sans droit de tirage par cheques 
et des dépôts a terme. Outre la tenue d'un portefeuille de litres, elles accordent habituelle-
ment des prêts, suivant des modalités trés 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'habi-
tation. Bon nombre de prêts ont une échéance relativement courte, mais les banques 
accordent aussi des prëts a plus long terme aux entreprises et aux agriculteurs, et elles effec-
tuent des placements hypothécaires sur des immeubles non rCsidentiels. En vertu de Ia 
nouvelle Loisur les ban ques, 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 opéra-
lions de change, recoivent et délivrent des billets de banque, louent des coffrets de süreté 
et offrent divers autres services. 

Autres institutions financières 
Outre les banques a charte, it existe toute une gamme d'institutions financiCres qui 

répondent aux différents besoins de Ia société. Ces institutions ont connu un essor parti-
culièrement rapide au cours des deux ou trois dernières décennies, en raison surtout de 
l'expansion de l'économie canadienne et de Ia complexité croissante des marches financiers. 
Les institutions sont de différents types et elles sont relativement spécialisécs, mais cUes 
se livrent néanmoins une vive concurrence. Parmi les plus importantes institutions de depOts 
non bancaires figurent les sociétés de fiducie et de préts hypothCcaires, les cooperatives de 
credit et les caisses populaires. 11 faut aussi mentionner les sociétés de financement des ventes 
et de credit ala consommation, les compagnies d'assurance-vie et diflérents 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 agriculteurs et aux exportateurs, ou dans certains types de préts 
comme le credit-bail. 

Au Canada, it existe actuellement environ 120 soclétés de fiducie et de préts hypothécaires, 
et Ia plupart possèdent un réseau de succursales. Elles font concurrence aux banques a charte 
pour ce qui concerne les dépôts, surtout par la vente de debentures a terme fixe et de certi-
ficats de placement, et elles conservent une forte proportion de leurs avoirs SOUS forme 
d'hypothèques. Outre leur activité en matière de depOts, 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 dépositaires de fiducies de tous genres. 
Elles peuvent également faire fonction d'agents pour des emissions d'actions et d'obliga-
lions, d'agents et gérants immobiliers, d'administrateurs de placements, de tuteurs, et 
d'administrateurs de regimes de pensions. Les sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires, 
dont Ia creation est autorisée et les activités surveillées par le Bureau du surintendant des 
institutions financières du Canada ou par les autorités provinciales, détenaient a Ia fin de 
1986 un actifévalué a $137.1 milliards. 
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Les caisses d'épargnc et de credit et les caisses populaires, dont l'actif totalisait $48.9 
milliards a Ia fin de 1986, constituent elles aussi d'imporcants rouages du système financier. 
Elles reposent pour Ia plupart sur un lien commun entre les sociétaires, l'emploi par exeniple, 
ou sont organisées sur une base communautaire; elles different des autres institutions 
financières par leur régime coopératif et leur caractére local. Etles vendent des parts aux 
sociètaires, mais leurs fonds proviennent en majeure partie des dépôts de ces derniers. Quant 
a leurs avoirs, its sont surtout sous forme de préts hypothécaires et de prCts personnels 
consentis aux membres. Les cooperatives de credit sont rCgies par des lois provinciales et 
des appartiennent presque toutes a une cent rale qui exerce son activité dans Ia province. 

Assurances 
A Ia fin de 1986, les Canadiens dCtenaicnt des assurances sur La vie d'une valeur de plus 

de $836 niilliards, Ia valeur moyenne par ménage Ctant de $86,400. 
Le secteur canadien de l'assurance-vie groupe environ 250 compagnies et sociétes de 

secours mutuels, dont plus de 75% dCtiennent une charte fédérale. Ce dernier groupe aborbe 
plus de 93 % du marché total de l'assurance-vie et possède au Canada un actif supéi ieur 
a $85 milliards. En ourre, La plupart de ces compagnies vendent des polices d'assurance-
accident et d'assurancemaladie qui prennent en charge les frais découlant d'une maladie 
et dCdommagent les assures des pertes de salaires durant Ia maladie. 

Quelque 330 compagnies, dont 75 076 environ dCtiennent une charte fCdérale, vendeut de 
l'assurance biens, automobile, responsabilité civile et risques divers. Parmi ces dernieres, 
les compagnies a charte fédérale possCdent un actif de plus de $19 milliards au Canada. 
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Administrations publiques 
Les administrations publiques jouent un rãle extrêmement important dans notre société 

et dans notre économie (par les lois qu'eltes adoptent et ciu'elles  appliquent) ainsi que dans 
les etudes et échanges qui faconnent notre avenir économique et social. Files sont en outre 
d'importants employeurs, acheteurs de biens, fournisseurs de services d'education, de sante, 
de bien-ëtre et autres, et des redistributeurs de la richesse. En 1986, les trois niveaux d'admi-
nistration publique, abstraction faite des établissements d'enseignement et de sante et des 
entreprises publiques, employaient plus de 1.2 million de Canadiens, ce qui représente 9 Wa 
de i'ensemble de Ia population active du pays. Cette année-là, les recettes des trois niveaux 
d'administration provenant des taxes et impôts, des transferts et des revenus de placement 
reprCsentaient 39 010 du produit intérieur brut (PIB) tandis que leurs dépenses au chapitre 
des biens et services et de l'intérêt sur Ia dette publique équivalaient a respectivement 22 Wo 
et 8Wo du produit intérieur brut (PIB). 
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Les données transmises sont intégrées dans le cadre statist ique de Ia gestion financière 
qui vise a uniformiser Ia presentation des données linancieres des administrations publi-
ques. Puisque les systèmes comptables de ces dernières sont concus de facon a retracer leur 
propre situation, its ne permettent pas de maintenir une certaine uniformite entre Ies diverses 
administrations et ne facilitent pas les comparaisons. Les donnees financières portant sur 
les administrations publiques ont par consequent été refondues dans le système national 
de gestion financière de Scatistique Canada afin de fournir des agrégals nationaux qui 
permettent des comparaisons entre les administrations publiques et entre les niveaux d'admi-
nistration. Le tableau de Ia presente section fournit des renseignements sur les recettes et 
dépenses des divers niveaux d'admi nist ration pour I'annCc financière qui s'est terminée te 
plus près possible du 31 décembre 1986. La catégorie genérale des administrations publi-
ques comprend les ministCres, les ministéres d'tat, les commissions et Ia plupart des 
institutions gouvernementales mais exclut les entreprises commerciales publiques. Les 
données uinanciCres sont présentées comme si les diverses administrations pubtiques étaient 
integrées en une seule et méme unite, mais puisque les années financières de ces diverses 
administrations ne se terminent pas toutes au même moment, c'est-à-dire Ie 31 mars pour 

Victoria (c-R). 
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Finances des administrations fëdérale, provinciales et locales 1  
(en millions de S) 

Source ou fonction 	 Adminis- Adminis- 	Adminis- Operations Finances 
(ration 	(rations 	(rations 	ernre les 	consolidèes 
fedérale provin- 	locales 	adminis- 	des 

ciales 	 (rations 	adminis- 
(rations 

RECETTES SELON LA SOURCE 

Impôt sue Ic revenu 	......................... 
Des particuliers ......................... 39,639 24.426 ... . 64.065 
Des soejCtés 	............................ 9,885 4,024 ... . 	 . 13,909 
Des paiements d'intCrCt faits aux 

non.rsidents ................... 1,356 . 	 . 	 . ... ... 1,356 
Total partiel pour I'impôt sur Ic revenu 50,880 28,450 . 	 . 	 . 79.330 

lmpôts fonciers et connexes 	.................. . 	.. 1.109 15,738 . 16,847 
Taxes a Ia consommat ion 

Taxes gCnerales de verne 	... .............. 11,987 13,038 15 . 25.040 
Taxes sur les carburants .................. 1.279 3.365 ... .. 4,644 
Taxes sur les boissons alcoolisees et Ic tabac 2,616 2.009 . 	 . 	 . ... 4.625 
Droits de douane 	....................... 4,188 . 	 . 	 . . 	 . 	 . . 	 . 	 . 4,188 
Autres taxes ............................ 496 698 30 ... 1,224 

Total panic) pour les taxes 
a la consommation .............. 20,566 19,10 45 ... 39,721 

Cotisations aux rCgimes d'assurance-maladie 
ci d'assurance soctale . ................... 13,916 8,761 . 	 - 	 - .. 	. 22,677 

Taxes diverses 	.............................. 180 2,583 103 . 	 . 	 . 2,866 
Recettes tirees des ressources naturelles......... 659 4,643 . 	 . 	 . . 	 - 	 . 5.302 
Privileges, licences ct permis .................. 126 2,518 261 . 	 . 	 . 2,905 
Autres receiles dc sources propres ............. 9,981 17,135 6,266 (534) 32.848 
Transferts provenant d'autres niveaux de 

'administration publique: 
Transferts de nature genCrale ............. . 	 . 	 . 6.386 2.300 (8.686) 
Transieris denature spécifique ............ ... 15,034 17,736 (32,770) . 

Recettes totales 	...... 	....................... 96,308 105,729 42,449 (41,990) 202,496 

DF.PENSES SELON LA FONCTION 

Services gCnCraux 	........................... 6,212 6,621 2.524 (39) 15,318 
Protectiots des personnes et des biens .......... 12,035 3,539 3,670 (465) 18,779 
Transports et communications ................ 3,667 6,026 4.312 (1,870) 12.135 
Sante ..... 	...... 	...... 	..................... 7,356 28,271 2.629 (8,303) 29,953 
Services sociaux 	............................ 41,850 18,599 1,644 (4,641) 57,452 

ducation 	................................. 3,854 22,059 17,936 (15,100) 28,749 
Environnement 	............................. 412 1,265 3,528 (711) 4,494 
AutresdCpenses 	............................ 37,7(5 24,156 7,851 (2,517) 67,205 
Transferts Faits a d'autres niveaux de 

I'udministration publique: 
Translerts denature génCrale ............. 7,133 1,862 . 	 . 	 . (8,995) 

L)Cpcnses totales 	............................ 120,234 112,398 44,094 (42,641) 234,085 

Pour l'annCe financiCre terminée Ic plus près de décembre 1986 
N'ayani pas lieu de figurer. 

les administrations fédérale et provinciales et le 31 décembre pour Ia plupart des adminis-
trations locales, l'expression <pour l'année financière qui se termine Ic plus prés possible 
du 31 décembre a été adoptée pour Ic tableau. 
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Niveau de I'emploi dans les administrations Iédérale, provinciales el locales 
(au 30 juin 1986) 

Province 	 Administration Administrations Administrations Ensemble des 
fdérale' provinciales 2  locales 5  administrations 

Nombre Part du Nombre 	Part du Nombre 	Part du Nombre 
d'cmployes total d'empLoyës 	total d'employés 	total demployés 

Terre-Neuve et 
L.abrador 8,490 2.2 23,004 4.5 3,254 1.0 34,748 

Ile-du-Prince- 
Edouard 3.578 0.9 5,083 1.0 500 0.2 9,161 

Nouvelle-Ecosse . 33,696 8.6 23,134 4.5 6,810 2.2 63.640 
Nouveau-Brunswick 13,800 3.5 32.736 6.4 4.570 1.5 51,106 
Québec ............ 69,766 17.7 109,042 21.4 65,482 20.7 244,290 
Ontario ............ 148.933 37.9 130,919 25.7 146,249 463 426,101 
Manitoba .......... 19,182 4.9 20,558 4.0 11,416 3.6 51,156 
Saskatchewan 10.966 2.8 24.420 4.11 12,419 3.9 47,805 
Alberta ............ 26,602 6.8 74.073 14.5 33,673 10.7 134,348 
Colombie- 

Britannique .... 39,257 10.0 60,387 11.9 30,088 9.5 129,732 
Yukon 	............ 1,274 0.3 2,320 0.5 244 0.1 3,838 
Territoires du 

Nord-Oucst .... 2,562 0.7 4,231 0.8 1,088 0.3 7,881 
A l'cxtérieur du 

Canada ........ 14,592 3.7 ... . 	 . 	 . ... ... 14,592 

Ensemble des 
cmployés 392.698 100.0 509,907 100.0 315,793 100.0 1,218,398 

Comprend les membres des Forces armées canadiennes. 
Let données pour Ic Nouveau-Brunswick comprennent les employés des conseils scolaires. 
Les employes des conseils scolaires et des hôpitaux ne sont pat compris. 

N'ayant pas lieu de figurer. 

Administration fédérale 
Au cours de 1986, les recettes de I'administration fédérale se sont élevées a $96.3 milliards 

tandis que ses dépenses atteignaient $120.2 milliards, d'oü un deficit de $23.9 milliards. De 
ces recettes, 41 07o provenaient de l'impôt sur le revenu des particuliers, 10 010 de l'impôt sur 
les sociétés et 12 076 de La taxe de vente générale; 63 076 de l'ensemble des recettes de L'admi-
nistration fédCrale provenaient ainsi de ces trois sources. Les services sociaux (35%) et Ia 
protection des persoiines et des biens (I0%)(principalement aux Lins de Ia defense nationale) 
ont représenté 45 To du total des dépenses fédCrales. 

Les actifs financiers de l'administration fédérale se chiffraient a $113.5 milliards et son 
passifà $337.5 milliards, ala fin de mars 1987. Parmi les actifs financiers, 28 016 étaient des 
prCts et avances et 59 01o, des placements en valeurs mobilières; 43 076 de son passif étaient 
des obligations et 23 Wø, des bons du Trésor. 

En juin 1986, l'administration fédérale comptait au total 393,000 employcs (3To de Ia 
population active) auxquels dIe versait des salaires annuels bEaux de $11.4 milliards. 
L'Ontario et le Québec étaient les principales provinces de travail des fonctionnaires fédé-
raux, mais ces employés ne constituaient respectivement que 3 076 et 2% de Ia population 
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active de ces deux provinces tandis que les chiffres correspondants étaient 6% et 8 Wa pour 
l'11e-du-Prince-douard et Ia Nouvelle-Ecosse. En 1986, les frais de personnel de l'admi-
nistration fédérale s'élevaient a $446 par habitant; lorsqu'on tient compte de Ia Situation 
propre a chaque province, Ia valeur par habitant varie de $1,528 et $1,257 pour le Yukon 
et les Territoires du Nord-Ouest A $301 et $309 pour le Québec et I'Alberta. 

Administrations provinciales 
Au cours de l'exercice 1986-1987, les recettes totales de toutes les administrations 

provinciales se sont élevées a $105.7 milliards et leurs dépenses, a $112.4 milliards, ce qui 
a laissé un deficit de $6.7 milliards. Les perceptions effectuées au chapitre de I'impôt sur 
Ic revenu des particuliers, des taxes de vente générale, des taxes sur le carburani aux fins 
du transport et de I'impôt sur les sociétés, combinées aux cotisations aux regimes d'assurance-
maladie, ont reprCscnté respectivement 23%, 12%, 3 076, 4 016 et 8 010 (soit 50 076 en tout) des 
recettes totales. Quant aux recettes des administrations provinciales, 20% provenaient aussi 
de paiements de cransfert d'autres administrations (principalement de I'administration fédC-
rale) ci Ic reste, de leurs propres sources de financemeni. La sante, I'Cducation ci les services 
sociaux représentaient respect ivement 25 016, 20 016 ct 17 016 (soit 62% en tout) du total des 
dCpenses provinciales. 

Au 31 mars 1987, les actifs financiers des administrations provinciales s'élevaient a $106.5 
milliards et leur passif, a $154.1 milliards. Les placements en valeurs mobiliCres composaient 
58 07o de leurs actifs financiers et 22 076 étaient constitués d'encaisse ou de dCpôts, tandis 
que 67% de leur passif était garanti par des obligations. 

On comptait au total 510,000 fonctionnaires provinciaux et territoriaux, cc qui représente 
4 076 de Ia population active canadienne et une feuille de paie annuelle de $12.9 milliards. 
C'est en Ontario, au Québec et en Alberta que ces fonctionnaires étaient les plus nombreux 
puisqu'ils constituaient respectivement 3%, 3% ci 6% de Ia population active de ces 
provinces. 

Administrations locales 
A Ia fin de 1986, les recettes des administrations locales s'élevaient a $42.4 milliards et 

leurs dépenses, a $44.1 milliards, d'oü un deficit total de $1.6 milliard. L'impôt fancier et 
les paiements de transfert d'autres niveaux d'administration (principalernent les adminis-
trations provinciales) représentaient respectivement 37 0yo et 47 0yo du total des recettes. La 
part de I'éducation, des transports et des communications, de Ia protection des personnes 
et des biens ainsi que de I'environnement s'établissait respectivement a 41 Wa, 10 076, 8 07o et 
8Ole (soit 67 016 en tout) de l'ensemble des dépenses. 

A Ia fin de I'exercice financier, les actifs financiers des administrations locales se chiffraient 
a $15.2 milliards ci leur passif, a $37.0 milliards. La plupart de ces actifs financiers étaient 
sous forme d'encaisse ou de dépôts ci de créances (28N et 26 07o respectivement) tandis que 
leur passif était surtout constituC d'obligations (74W0  du total). 

En juin 1986, les administrations locales comptaient au total 316,000 fonctionnaires, soit 
2Wo de l'ensemble de La population active du Canada, pour une feuille de paie de $7.4 milliards 
ceite annee-la. On notait une forte proportion de fonctionnaires dans les provinces de I'Est 
cornpte tenu de Ia population active totale de cette region, inais un nombre relativement faible 
de fonctionnaires locaux. Par contre, on observait une proportion comparativement plus 
importante de fonctionnaires locaux en Ontario. 
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Champs mdrs dans Ia region de b innipeg au Manitoba, Au cours des six dernieres annëes 47% de chaque dollar 
agnë par lesfermiers canadiensprovenait du marrhé de I'exportation. Au cours de lap'riode allant de 19816 1986, 

les produits agricoles étoient responsables de 9% de l'ensemble des pen fes b l'exportation. 

SECTEUR PRODUCTEUR DE BIENS 

Agriculture 

Une industrie en evolution 
L'évolution de l'industrie agricole tend toujours vers des unites agricoles plus importantes 

et moms nombreuses. Le nombre de fermes de recensement a atteint le sommet de 733,000 
en 1941. En 1981, le nombre de fermes est descendu a 318,000, bien que le volume de Ia 
production agricole ait éte supérieur d'environ 175 0/o a ceiui de 1941. Ce nombre continue 
de diminuer, étant descendu a 293,000 fermes de recensement scion Ic recensement de 
l'agricuiture de 1986. 

En 1931, Ia population agricole rurale reprCsentait au-deIà de 31 % de Ia population 
canadienne. En 1986, cc pourcentage est passé a moms de 4 076. Bien qu'un nombre moms 
élevé de families vivent sur des fermes, l'industrie agricole continue d'être composée, dans 
Ia presque totalité, d'entreprises familiales. Selon Ic recensement de l'agricuiture de 1986, 
plus de 99 016 des fermes de recensement sont dirigées par une famille et cues représentent 
près de 95 % du total des ventes agricoles. 
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Durant les années 1980, Ia repartition selon I'äge des exploitants agricoles a change 
considérablement. Entre 1981 et 1986, Ia proportion d'agriculteurs ãgés de moms de 35 
ans a baissé et I'ãge moyen des exploitants agricoles a augmenté dans chaque province; 
ces changements représentaient un renversement par rapport aux tendances des années 1970. 

Bon nombre d'exploitations agricoles canadiennes sont exploitées comme passe-temps 
ou a temps partiel ci leur exploitant possCde souvent un autre emploi. Environ 45 016 de 
toutes les fermes de recensement ont enregistrC des ventes inférieures a $25,000 en 1985. 
Le nombre de fermes dont les ventes dCpassent $25,000 s'est accru de 7% entre 1980 et 
1985 et reprCsente 50% de toutes les fermes de recensement. Ces fermes ont produit 95 To 
de l'ensemble des ventes agricoles, étaient responsables d'environ 90% du total des dCpenses 
et de Ia main-d'auvre employee et d'environ 80 010  de Ia valeur en capital dans l'agriculture. 

Revenus, dépenses et investissements agricoles 
L'agriculture joue un role important dans l'économie canadienne et constitue une 

importante source de devises. Au cours des six dernières années, 47% de chaque dollar gagné 
par les agriculteurs canadiens provenait du marché d'exportation ; durant Ia période de 1981 
a 1986, les produits agricoles reprCsentaient 9 016 de I'ensemble des ventes a I'exploitat ion. 
L.a place de I'agriculture est importante, particulièrement dans Ies provinces des Prairies, 
oü environ Ia moitié du revenu agricole net du Canada est réalisée. En 1986, le revenu agricole 

Explostation agricole dans la rgion de Fredericion uu IOU veau-Brunsw,ck, Ie long de la rnsere Saint John. 
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net a atceint le niveau record de $5.5 milliards, cc qui représente une augmentation de 26 07o par 
rapport a 1985. Cette augmentation a été observée malgré Ic recul de 22 07o des prix des grains. 

Le total des recettes agricoles en espéces a atteint le niveau record de $20.5 milliards en 
1986. Cette hausse est due a I'augmentation des recettes provenant de Ia plupart des produits 
du bétail et d'origine animale et aux paiements directs records de $2.3 milliards verses aux 
producteurs en vertu de programmcs; ces derniers ont plus que compensé Ia baisse de 5 016 
des recettes au chapitre des cultures, attribuable ala diminution des prix des céréalcs et des 
oléagineux en raison de stocks mondiaux exceptionnellement élevCs. 

Les dCpenses d'exploitation agricole et d'aniortissement se chiffraient a $15.8 milliards 
en 1986, cc qui représente une baisse de 3 07o par rapport a 1985. Plus de 30 076 de cette dimi-
nution est attribuable a l'augmentation des rabais directs accordés en vertu de programmes 
fédéraux ci provinciaux. La reduction des dépenses pour les provendes commerciales, le 
carburant pour machines, les engrais et les frais d'intérCt est en majeure partie responsable 
du reste de cette baisse; par contre les salaires, le coüt des reparations des machines, les 
primes d'assurances et les impôts fonciers ont augmenté. 

La taille accrue des fermes et Ia mCcanisation ont presque fait quintupler Ia valeur totale 
des immohilisations agricoles durant Ia pCriode de 1971 a 1986. Cependant, Ia valeur totale 
des immobilisations est en chute depuis 1982, principalement a cause de Ia dCprCciation 
de Ia valcur des terres agricoles. La dette impayée des fermes a continue de croitre et a atteint 
$22.9 milliards a Ia fin de 1986. Les banques a charte sont les principaux préteurs, financant 
39 07 de La dette, suivies de Ia Société du credit agricole et d'autres organismes fédéraux qui 
en financent 20%. 

Les administrations publiques tant fédérale que provinciales soutiennent l'agriculture 
par l'entremise d'un certain nombre de programmes gérés soit directement par Agriculture 
Canada, soit par divers organismes. Les deux niveaux d'administration offrent des prCts 
aux agriculteurs individuels et aux cooperatives agricoles. us gèrent égalemenc des 
programmes qui aident les agriculteurs par le soutien des prix de certains produits agricoles 
ainsi que par Ia garantie de quantités suffisantes de différents biens et de recettes agricoles 
convenables par l'intermédiaire d'organismes de commercialisation lesquels contrôlent les 
prix et approuvent les formules relatives au cocit de production. Certains organismes aident 
Cgalcment Ics entreprises agricoles et alimentaires du Canada dans kurs efforts en vue 
d'accroitre Ia demande extCrieure de produits et de services alimentaires canadiens. 

Les administrations publiques participent egalement a Ia recherche agricole et alimentaire. 
Agriculture Canada emploie au-delà de 900 scientifiques qui effectuent plus de 50% de 
cette recherche. Celle-ci se poursuit dans les domaines traditionnels de Ia production et de 
Ia protection des cultures et des animaux, mais cue ajoute a son champ Ia biotechnologie, 
Ic conditionnement des aliments, l'utilisation de L'énergie, Ia reduction de l'érosion des sols 
et de Ia perle de matières organiques, Ia protection de l'environnement et Ia perle d'excel-
lentes terres agricoles au profit d'autres usages. Par Ic moyen de Ia recherche, de modCles 
d'expérimentation, de mesures législatives et de programmes Cducatifs et autres, on s'efforce 
d'assurer unc meilleure planification dc Ia gestion agricole et de formuler des programmes 
ci des politiqucs visant a résoudre les problCmes économiques. 

Grandes cultures 
Les grains de céréales, les oléagineux et les fourrages sont les principales grandes cultures 

exploitées au Canada. En 1987, les grains de céréales occupaient environ 66 016 ou 22 millions 
d'hectares de Ia superficie totale cultivCe, et Ia rCcolte s'est élevée 52 millions de tonnes 
mCtriques. Environ 4 millions d'hectares C!aient consacrés aux olCagineux et ont produit 
6 millions de tonnes. Les fourrages comme Ic tbin cultivC et Ic maIs fourrager étaient cultivés 
sur 6 millions d'hectares ou 18% de La superficie cultivée. 



SECTEUR PRODUCTEUR DE B! ENS 	187 

En 1986-1987, environ 4 millions de tonnes de grains de céréaies ont été transformées 
au pays par les industries du conditionnement et de Ia transformation des ailments; 16 
millions de tonnes ont servi a nourrir les animaux et 28 millions de tonnes ont éié expor-
tees. Environ 3 millions de tonnes d'oléagineux ont && transformées au pays et 3 millions 
de tonnes OflI été exportécs. Les céréaies et les oléagineux représentent Ia majeure partie 
des revenus de l'exportation agricole et sont une importante source de devises. 

Pour ce qui concerne l'emblavure, ie nombre de tonnes, Ia valeur a ia production comme 
a I'exploitation, le blé domine. Le Canada est renommé dans le mondeentier pour ses expor-
tations de blé vitreux de printemps, produit dans touces les provinces des Prairies. Dans 
Ia principale province productrice de blé, Ia Saskatchewan, le blé assure plus de 65 010 des 
recettes agricoles en espéces. En 1987, le Canada a recollé 26 millions de tonnes de blé et 
en a exporte 21 millions de tonne, soit 80 076. 

La production de céréales fourragères, a savoir l'avoine et l'orge dans les Prairies et le 
mals en grain en Ontario et au Québec, est essentielle a l'industrie canadienne de l'élevage. 
Les agriculteurs des Prairies produisent normalement plus de 88 076 de Ia récoite nationale 
d'avoine et d'orge, tandis que ceux de I'Ontario fournissent environ 88% de Ia récolte totale 
de mals. 

Le colza, le lin, le soya et Ia graine de tournesol forment un autre grand groupe de denrées. 
Ces oléagineux sont broyés et servent a produire des hulks pour Ia cuisson et pour Ia consom-
mation induscrielie et des tourteaux forts en protéines pour l'alimentation du bétail. La 
production du colza, du un et de Ia graine de tournesol est eoncentrée dans les I'rairies, 
alors que le soya est cultivé surtout dans le sud-ouest de l'Ontario. Pour l'annéc-récolte 
1986-1987, environ 56 076 de Ia récolte de colza et 67% de Ia récolte de lin étaient destinées 
aux marches étrangers. 

[importance des élevages en Coiombie-Britannique, en Ontario, au Québec et dans les 
provinces de i'Atlantique a amené les agriculteurs a consacrer une plus grande part des sols 

La vallée Qulppelle en Saskatchewan. 
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Tableau 1. Production et superficie des grandes cultures du Canada, 1984-1987 

Plank 	iilI k ec Produclion 

1994 
fiIliers 

ide I 

1985 
Mi/hers 

de I 

1986 
Mi//jets 

de i 

1987 
Milliers 

de: 

Superficie 

1987 
Mi//jets 

de ha 

We uiii'cr I 	291.3 1772.9 1 981.4 I 216.2 536.1 
lie de printemps 17786.6 20 519.3 25499.5 21044.0 10785.4 
he dur 	.......... .. ... 2 110.0 1960.0 3 897.0 4082.0 2 186.0 

I nsemble du blé 21 187.9 24252.2 31377.9 26342.2 13507.5 

\voine grain........... 2576.1 2735.7 3 251.1 2995.2 I 262.8 
Orge grain ............. 10278.6 12387.0 14633.6 14382.1 5045.5 
I risembledu seigle 652.3 568.9 609.0 492.6 313.3 
\lajs grain ............. 6777.5 6969.9 5911.5 7014.8 999.3 

6rajnedeljn 693.5 896.9 1026.3 787.6 615.3 
ol.f.a et colza pour Ia 

graine 	............ 3411.9 3497.9 3786.5 3851.5 2670.7 
"ova .................. 917.0 1012.0 960.0 I 266.5 459,5 
(,rajne de moutarde ,, 112.4 125.3 226.8 132.4 113.4 
(raifle de tournesol 84.8 61.7 36.3 52.4 34.4 

oin cultivé............ 25 362.6 23428.8 30204.3 30840.0 5752.2 
Mais fotirrager 	.. 0 292.0 9 530.0 9 1 5 7.0 9691.0 250.4 

10LUmnfl.. 
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arables au fourrages, parciculiCrement au rnaIs et au foin. La production de maIs four -
rager en Ontario et au Québec s'est élevée a environ 6 millions de tonnes et 2 millions de 
tonnes respeccivement. Ces deux provinces ont produit 14 millions de lonnes de foin cultivé, 
soit 46% de Ia production canadienne. 

Horticulture 

Plusicurs variétCs de fruits et legumes sont cultivées au Canada, a l'intention des marches 
national et extéricur. Les rccecces agricoles en espéces pour les fruits et legumes se sont ékvées 
a près de $1 milliard en 1987. Le principal fruit du pays est Ia pomme, cultivCc dans les 
pommeraies comnierciales en Cotombie-Britannique, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-
Ecosse. Les poires, les pëches, les cerises, les prunes et les raisins sont d'autres fruits tendres 
culcivCs au Canada, principalement dans Ia region de Niagara sicuCedans Ic sud de I'Ontario 
cc dans Ia vallée de t'Okanagan en Colombie-Britannique. 

La pomme de terre reprCsente une partie importante des recettes agricoles dans certaines 
regions du pays; Ic gros de Ia production est concentré dans les Maritimes. En 1987, Ic 
Canada a produit 3 millions de tonnes de pommes de terre. 
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Les champignons sont cultivés dans des bâtiments qui ont une temperature contrôlée, 
sans lumière. L'industrie du champignon a pris de I'expansion ces dernières années pour 
répondre a Ia demande croissante. En 1986. Ia production a dCpassé 51 millions de kilo-
grammes; les ventes a Ia terme se sont Clevées a environ $136 millions. 

La culture de serre donne des produits horticoles tels que les fleurs coupées, les plantes 
en pot ci les legumes. En 1986, 1,200 serres ont dCclaré des ventes ala production de $354 
millions, dont 86% provenaient des ventes de plantes et 14 076 des ventes de legumes. Parmi 
les produits de serre recherchCs figurent les tomates, les concombres, les plants a repiquer, 
les fleurs coupées (roses, tulipes, chrysanthCmes) et les plantes en pot. 

Les pépiniCres sont Cgalement tiorissantes au Canada: elles fournissent les jeunes arbres, 
les arhustes ci Ia tourbe. Les ventes en 1986 ont totalisé plus de $217 millions, dont 23 076 
provenaienc de Ia verne de tourbe. Parmi les autres produits de pCpinière figurent les arbres 
fruitiers, les arhres pour haies ci les arbres d'ombrage. Les cultures de pépinière, qui sont 
produites au-dehors, occupaient prés de 31000 hectares de terres en 1986. 

Environ 75 % de Ia production mondiale de sirop d'érable provicnt du Canada. La part 
du Québec, dans Ia production canadienne. est d'environ 90010;  l'Ontario, le Nouveau-
Brunswick et Ia Nouvelle-Ecosse y contribuent égalcment. Le sirop, y compris celui utilisC 
pour Faire du sucre, de Ia lire et du beurre d'Crable, a rapporté aut agriculteurs canadiens 
$63 millions en 1986; Ic plus gros marché d'exportation a éte les Etats-Unis ou les ventes 
ont atteint plus de $42 millions. 

Le rniel est produit commercialement dans toutes les provinces a I'exception de Terre-
Neuve; les provinces des Prairies en produisent Ia majeure partie. En 1986, Ia production 
s'est ClevCe a 34000 tonnes, ayant atceint une valeur de $50 millions. 
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Tableau 2. Tétes de bétail pour certaines categories dans les lermes du Canada, 
au Jer  janvier, 1981-1988 

(en milliers) 

Année Retail Vaches ci 
gCnissec 
laitiCres 

Vaches et 
gCnisses de 
boucherie 

Porcs Moutons 

1981 	............... 2,165.9 2,465.5 4,541.7 10,189.7 529.9 
1982 ............... .2,162.5 2,486.2 4,568.1 9,969.6 571.6 
1983 ............... 11,860.8 2,422.4 4,447.2 9,889.6 565.5 
19841 .............. 11629.4 2,349.1 4,360.2 10,345.9 550.3 
1985 	.............. 11,329.5 2,281.1 4,258.0 10,572.6 513.5 
1986 	.............. 10,955.8 2,195.3 4,130.6 9,967.0 489.5 
1987 	............... 0,802.4 2,155.9 4,146.8 9,996.0 481.1 
1988 	.............. 10,818.1 2,089.8 4,187.8 10,658.0 475.4 

DonnCcs révisCes 

Tableau 3. Production el consommation estimées de viande, 1981-1987 

Animal Année Animaus 
abaituc 

fiI/ier.c 

Produc- 
lion 

t 

Impor- 
iaiions 

( 

Expor- 
lations 

I 

Consommation 
iniCrieure 

$ 

Bcruf.... .......... 1981 3,691.3 978 149 78702 79232 989294 
1982' 3,788.1 986493 86306 82772 992442 
1983' 3,708.8 992745 90650 82375 996623 
1984r 3,565.9 948414 113624 104526 959498 
1985 3,603.0 985250 113643 116492 980505 
1986 3,530.4 990 482 109 848 102 326 I 002 412 
1987 3,261.6 932 143 133 589 88873 978 570 

Veau 	.............. l98l r 561.7 35514 I 876 21 37687 
1982r 597.7 38662 I 808 465 40113 
1983r 618.8 39711 833 303 39804 
1984' 651.9 42308 1211 570 43362 
1985 631.8 43539 1 201 615 43969 
1986 619.9 45 152 I 708 2 279 44642 
1987 563.2 44652 I 204 3 547 42696 

Moutonet 1981r 359.9 6450 10018 396 17155 
agncau 	.......... 1982' 415.1 7773 10475 117 18047 

1983' 454.2 8464 13792 197 19652 
1984' 467.5 8902 9 834 39 21 568 
1985 418.7 8205 11719 98 19042 
1986 396.9 7972 16210 53 23365 
1987 382.0 7571 15048 56 23116 

Parc 	.............. 1981' 13,691.9 840991 19751 128998 734082 
1982' 13,458.1 833 344 14 532 163 363 687 164 
1983' 13,702.5 852962 19418 157552 713821 
1984' 13,886.0 864734 14739 175 295 703 572 
1985 14,452.0 901747 17038 196457 724407 
1986 14,443.7 909 133 13883 215 024 708 900 
1987 14,855.4 937045 17341 237584 716576 

Donnees rCvisées 
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Bétail et produits laitiers 
Les ventes commerciales de bétail et de volaille, importantes sources de revenu, sont 

presque égales aux ventes des produits cultivés dans une année moyenne. En 1986, l'effectif 
de gros bovins et de veaux s'est élevé a 12 millions. Durant cette année, le nombre de gros 
bovins abattus dans les établissements fédéraux inspectés s'est établi a 3 millions, sans 
compter les 157,000 têtes exportees aux Etats-Unis pour l'abattage. 

En 1986, on comptait 10 millions de pores dans les fermes canadiennes. Au total, 13.5 
millions de pores ont été abattus au Canada, ce qui donne près d'un million de tonnes de 
pore habillé, dont 25 976 ont été exportées. 

Les moutons et les agneaux étaient au nombre de 700,000 environ au let  juillet 1986. Les 
abattages dans les établissements inspectés par I'administration fédérale ont diminué en 
1986, pour atteindre un total d'environ 175,000 ou presque 9000 tonnes de viande habillée. 
En 1986, les importations de moutons et d'agneaux, qui étaient de 16000 tonnes, ont large-
ment dépassé les exportations qui ont totalisé moms de 53 tonnes, soir I Wo de Ia production 
totale canadienne. 

En 1986, 7.3 millions de kilolitres (kL) de lait ont èté vendus a Ia fermc. Environ 63% 
a été vendu a des fins de transformation pour Ia production du beurre, du fromage, du 
yogourt, de Ia crème glacée cc des produits du lait concentré; les ventes de lait de consom-
mation ont représente le reste (37 016). La production canadienne de lait est concentrée en 
Ontario et au Québec. En 1986, Ic Québec a produit 47 87o du lait de transformalion au 
Canada et l'Ontario, 37% du lait de consommation. La valeur du lait produit en 1986 s'est 
élevée a plus de $3 milliards. Selon Ic recensement de l'agriculture de 1986, il y avaiL 1.5 million 
de vaches laitières réparties dans 50,000 fermes, par rapport aux 1.8 million, dans 68,000 
fermes, déclarées lors du recensement de 1981. 
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Tableau 4. Ventes a Ia ferme de crème et de lait, Canada, 1984-1987 
(en kilolitres) 

Année 	 l'our consom- 	 Livré 	 L.iré 	 Total des 
mation a 	 comme 	 commc 	 vcntes a 
l'etat liquide 	 lait 	 crème 	 Ia ferme 

1984r 2598245 	 4674293 	 194435 	 74 973 
1985 .............. 2612 187 	 4461176 	 190 150 	 7263 513 
1986 .............. 2680310 	 4440604 	 184260 	 7 305 174 
1987 .............. 2719544 	 4468620 	 177315 	 7365479 

Données révisées. 

Volaille et oeufs 
La production d'ceufs, de poulets de grit et de dindons est hautement spécialisée et 

concentrée. Les producteurs sont regis par les programmes de gestion de I'offre adminis-
trés par les offices provinciaux de commercialisation. Les activités des producteurs au niveau 
provincial sont coordonnCes par des organismes nationaux, notamment l'Office canadien 
de commercialisation des ceufs, l'Office canadien de commercialisation du poulet et l'Office 
canadien de commercialisation des dindons, regis par des chartes fédérales. 

La production de volaille a augmenté régulièrement ces dernières années, tandis que Ia 
production d'ufs est demeurée relativement stable. Le poulet est Ia principale volaille 
consommée par les Canadiens et la seule qui ait connu une progression importante en 1986. 
Près de 34 Wa de Ia production de poulet provient de l'Ontario, 31 Wa du Québec et 10% de 
Ia Colombie-Britannique. Pour ce qui est du dindon, Ia production est davantage concen-
tree; 43 07o de celle-ci vient de I'Ontario et 23 076 du Québec. 

L'Ontario produit 40 016 des ufs au Canada, suivi par Ic Québec (16 076), Ia Colombie-
t3ritannique (12 0l) et le Manitoba (11 076). La consommation d'ufs par habitant est passée 
de 19.0 douzaines en 1980 a 17.9 douzaines en 1986. 

Fourrures 
A cause de Ia diminution de La demande et des prix, Ia valeur des peaux d'animaux 

d'élevage a baissé jusqu'à $50 millions en 1985-1986; quant ala valeur des peaux d'animaux 
sauvages, elle est aussi tombCe a $50 millions. En 1981-1982, Ia valeur de Ia production de 
fourrures d'animaux sauvages s'élevait a $107 millions. 

Consommation alimentaire par habitant 
La consommation totale de fruits au Canada a atteint un sommet de 104 kg par personne 

en 1984, mais dIe est passée a 96kg en 1986. Les fruits frais sont de loin Ies plus populaires, 
les pommes et les agrumes venant en tête de liste et représentant près de Ia moitié de Ia 
consommation de fruits au Canada. 

Ces dernières années, Ia consommation totale de legumes a augmenté progressivement 
pour atteindre 68 kg par personne en 1986. L'attention accrue que depuis peu les Canadiens 



( .' 

: . 

3Pjg 

I 	. 	 B 	V 	V. / 	.• '. 	fl/ 

di (J(I 	 kg edile de ba'uJ de 39kg, landis que Ia consommalson de 
voIalk aItt'tgnwI 26 *8. 

Tableau 5. Production estimée de volailles et d'ufs, 1984-1987 

Année Volailles 
abaitues 

Mi/herr 

Poids 

I 

Valcur 

..4zh1u'rs de $ 

Poulet 	............... 1984 295.616 427 401 701,654 
1985 324.383 472 112 711.984 
1986 347,862 487 696 747,873 
1987 385,451 531 050 777,567 

Dtndon 	............... 1984 16,265 97721 176.148 
1985 17,002 102442 177,725 
1986 17,061 104906 181.906 
1987 18,251 115 170 194,734 

Poule A bouillir 1984 22,155 33 361 15.006 
1985 22.180 33362 15,110 
1986 23,666 35875 16,235 
1987 24.429 37 142 17,043 

Pondeuses Douzaines Valcur 
d 'aufs 

Milkers M,lllers Milkers de $ 

ufs 	.... 	........... .1984' 22,931 477,529 510,354 
1985 22.754 472,152 503184 
1986 22,582 472.262 494,183 
1987 22.573 475,468 492,644 

Donn*es r&visêes 
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portent ala nutrition Se rellète dans Ia consommation de legumes frais, qui a atleint 60kg 
par peisonne en 1986. La consommation de pommes de terre par habitant, qui vane d'année 
en année, s'est élevee a 78 kg par personne en 1986. 

La consommation de lait partiellement écrémé (2 Wo) par habitant est passée de 61 L en 
1985 a 62 L en 1986, alors que Ia consommation de lait entier homogénéisé (3.2 076 m.g.) 
est passée de 32 Là 30 L durant Ia même péniode. Pareillement, Ia margarine s'est substituée 
au beurre, durant les années 1970. En 1986, Ia consommation de margarine s'est élevée a 
6.1 kg par habitant par année, comparativement a celle du beurre, qui etait de 4kg. Le 
fromage continue de gagner en popularité. En 1986, Ia consommation par habitant de 
fromage cheddar a atteint 2.6 kg et celle des variétCs de fromage, 4.4 kg, soit les quantités 
les plus élevées encore jamais enregistrées. La consommation de yogourt a egalement atteint 
un nouveau sommet de 2.7 L par habitant en 1986. 

La viande est toujours consornmée en quantité considerable par les Canadiens, mais Ia 
proportion de buf, de porc, de volaille et de Poisson a 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 bceuf au porc et inversement, mais le poulet ct le 
poisson sont maintenant devenus des elements relativement importants. En 1986, Ia dispa-
rition de porc par habitant s'élevait a près de 28 kg et celle du bcruf a 39 kg, alors que Ia 
consommation de volaille par habitant a grimpé a 26 kg. 

La consommat ion de café est demeurée relativement constante ces vingt dernières annCes, 
étant passée de 4.8 kg par habitant en 1981 a 4.3 kg en 1986. Des changements apparais-
sent egalement dans Ia consommation de boissons alcoolisées. La consommation de yin 
(9.6 L par habitant en 1983) a augmenté et a atteint un somrnet de 11.4 L par personne en 
1986, alors que, durant Ia même année, Ia consommation de bière par personne (82.0 L par 
personne en 1983) est tombée a 79.4 L. La consommation de spiritueux distillés (7.1 L par 
personne en 1983) a également diminué pour descendre a 6.3 L par personne en 1986. 
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Exploitation forestière 
Lcs toréts du Canada représentent notre ressource naturelle Ia plus précieuse: de cette 

ressource proviennent des avantages économiques, sociaux et environnementaux. La forêt 
couvre près de Ia moitié de Ia masse continentale du Canada. Les foréts productives, qui 
fournissent du bois brut qui sera transformé en pulpe, en papier, en contre-plaqué, en bois 
d'uvre et en d'autres produits, occupent 2.2 millions de kilomètres carrés. 

LeCanada, qui constitue Ic plus important exportateur mondial de produits forestiers, 
est a l'origine de 22o de I'ensemble des produits forestiers échangés sur les marches 
mondiaux. Uindustrie des produits forestiers représente l'industrie manufacturière Ia plus 
importante du Canada en cc qui touché T'a!ëur ajoutée, les emplois et les salaires. Cette 
industrie expédie chaque annCe $30 milliards de biens et contribue davantage au surplus 
de Ia balance commerciale du Canada que toute autre industrie. A l'échelle régionale, Iindus-
trie forestiCre est Ic pivot de quelque 300 localités a industrie unique et emploie environ 
300,000 Canadiens. Dc plus, les ressources torestières représentent un facteur important 
dans l'industrie du tourisme et des loisirs de plein air, qui génCre plusieurs milliards de dollars 
par année. La forét tempCre égalemcnt Ic climat, régle Ic debit des cours d'eau, minimise 
l'érosion des sols et constitue un habitat pour Ic Poisson et Ia faune. 
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Th,in de bois sur Ia oe Jiwst. 

Au Canada, 80 07o des forêts productives relèvent de Ia competence des provinces. Depuis 
que, récemment, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a assume Ia responsabi-
lité de Ia gestion des forêts qui se trouvent a l'intCrieur de ses frontières, Ia part des forêts 
productives du pays administrée par le gouvernement fédéral a été réduite a moms de 12 016. 
La proportion des terres forestières d'appartenance privée n'est que de 801o,  et Ia majorite 
de ces terres se trouvent dans I'est du Canada. On compte plus de 400,000 proprietaires de 
boisés privés au Canada. 

Les gouvernements provinciaux administrent et protCgent les Iorëts productives et les 
offrent a I'industrie privee au moyen de baux et d'autres dispositions. Les gouvernements, 
I'industrie et Ic public font face depuis quciques années, au Canada, a un défi de taille: 



améliorer [a base forestière du pays. Ce deli comportait deux facettes: La nécessitC de déve-
lopper La forét nouvelle et gérée de manière intensive qui doit prendre Ia place de Ia forêt 
existante en moms de 30 ans environ et, en mëme temps, Ia nécessité de garder les forëts 
actuelles étant arrivées a maturité et ayant dépassé ]a maturité suffisamment productives 
et concurrentielles pour répondre aux besoins de l'industrie au cours du prochain siècle. 

Des changements significatifs sont survenus au Canada au cours de La dernière décennie 
en ce qui a trait a Ia nécessité d'améliorer les forêts. Dc nouvelles lois ont été adoptées dans 
La plupart des provinces, en vertu desquelles I'industrie et les gouvernements peuvent gérer 
conjointement les forêts de Ia Couronne. Des ententes forestières fédérales-provinciales sont 
maintenant en vigueur dans chaque province et elles ont permis d'accroItre de manière signi-
ficative le soutien financier du gouvernement fédCral a l'égard de l'exploitation forestière. 
Dc telles initiatives, provenant de ['ensemble des parties intCressées au secteur forestier, mdi-
quent que les Canadiens reconnaissent l'importance du renouvellement des forêts en ce qui 
touche l'avenir du pays. 

La gestion des forêts doit viser a assurer La protection et l'utilisation prudente de Ia forét 
plus ancienne jusqu'à ce que La forCt gérée parvienne a maturité. Ceci est essentiel, car les 
incendies, les insectes et les maladies sont Ia cause de destructions étendues dans les forCts 
canadiennes. En fait, les incendies, les insectes et les maladies causent chaque année Ia perte 
d'autant d'arbres que l'exploitation commerciale en utilise En plus des mesures de protec-
tion, on a élaboré des normes d'utilisation qui visent a assurer une large utilisation de Ia 
forét ancienne. De plus, Ia technologie nouvelle permet l'utilisation d'espèces que L'industrie 
négligeait auparavant. 

La protection, l'utilisation accrue et La régénération rapide au moyen d'une gestion 
intensive permettront a Ia forCt de demeurer Ia ressource renouvelable Ia plus importante 
du Canada. 

Rapides prs de Sainfe-,tdèle uu Quebec. —* 
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Industries forestières 
Le groupe des produits forestiers se compose d'industries qui produisent et transforment 

Ia fibre de bois. Le groupe comprend I'exploitation forestière, les industries des produits 
du bois et les industries du papier et des produits connexes. 

Le Canada possède un secteur forestier très étendu. Cette ressource, grace a une gestion 
efficace, est devenue Ia base d'une industrie aux ramifications mondiales. Le Canada est 
le plus grand producteur mondial de papier journal et Ic deuxième plus grand producteur 
de pulpe. 

Pupeterie de papier journal a Stephenville (7:-N.). Les industries forestiEres constituent un sec/eur important pour 
les industries pmductrices de biens du Canada; el/es emplorcient p/u.s de 267.700 personnes en 1985. 
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Irnpnission dii ,eeetemenl exterieur pour des conlenonis ondules dams une usine de haute leclinologie de transfor- 
mation dii papier a Mississauga (Ont.). 

Les industries forestières représentent un important secteur des industries de biens du 
Canada. Elles emptoyaient en 1985 plus de 267,700 personnes. La valeur des expeditions 
de produits forest iers approchait les $35 milliards en 1985, et Ia valeur des exportations attei-
gnait presque $16 milliards. Cette industrie joue un role dans l'activité Cconomique de chaque 
province et territoire. Cependant, ses principales activités sont concentrées dans trois 
provinces, soit Ia Colombie-Britannique, le Québec et l'Ontario. Ces trois provinces cons-
tituent ensemble Ia source d'environ 86% des produits forestiers. 
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Tableau 6. Principales statistiques pour l'exploitation forestière, I'industrie du bois et 
l'industrie du papier et des produits connexes, 1981-1985 

Nombre d'éta- 
blissements 

Nombre 
d'employés 

Traitements 
et salaires 

Mi/hers de $ 

Valeur des 
Iivraisons 

Mi/hers de $ 

Valeur ajoutée 
de I'activité 
rnanufacturière 
Mi/hers de $ 

Exploitation forestière 
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 4,909,1351 2,158,803' 
1984 	................ 3,694 51,173 1,324,199 5,364,350 2,191,491 
1985 	................ 3,739 45,962 1,294,408 5,461,527 2,184,255 

Industrie du bois 
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 	................ 3,453r 101,965r 2,426.579 9,405,902 3,992,695 
1984 	................ 3,561 102,941 2,541,119 9,972,507 4,050,734 
1985 	................ 3.476 107,560 2,739.592 11,121,616 4,687,787 

Industrie du papier et 
des produits connexes 

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 15,010,828 5,940,332 
1984 	................ 678 115,799 3,515,663 I7,471,867 7.491,653 
1985 	................ 688 114,187 3,745,284 18,074,629 7,524,313 

Donnée, révisées. 

A baiteuse-d brancheuse a pince r-ollectr,ce iransférant des bihles .cur des piles d 'entreposage dans Ia region du mont 
,i h/ii ia ()'i lice. 

S. ,  

J-.-.- 
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Pêches 
L'industrie canadienne de Ia pëche commerciale est I'une des plus importantes an monde. 

Elle compte-environ 85,000 pëcheurs commerciaux (77,000 dans les péches maritimes et 
8,000 dans les pêches en eau douce) et 35,000 bateaux. 

Le Canada protege son industrie des pêches en participant aux travaux de 10 commis-
sions internationales ainsi qu'au moyen de mesures régulatrices et de programmes de gestion 
des ressources s'appliquant a t'intérieur de ses limites côtières de 200 mules. 

Cela fait plus de lOans que le Canada a pris le contrôle des prises de Poisson effectuées 
a l'intérieur de La limite de 200 miHes. Les stocks de Poisson ont été regarnis d'une manière 
significative au moyen de mesures rigoureuses de conservation et d'amélioration. Parmi 
les initiatives prises au niveau de La gestion, on compte: Ia mise en vigueur du total des prises 
admissibles, une surveillance accrue et une application plus rigoureuse des règlements, les 
quotas s'appliquani aux secteurs de Ia flotte ci des engins, les règlements régissant les acti-
vités de péche, et les limites imposées a Ia taille et au nombre des bateaux. 

Les dCbarquements ont atteint en 1986 des chiffres records: 1.53 million de tonnes évaluées 
a $1.35 milliard, en hausse par rapport aux 1.01 million de tonnes et aux $390 millions enre-
gistrés en 1976 (avant l'extension a 200 mules de Ia souveraineté canadienne sur les zones 
de pêche). 
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Dc tous icc debarquerncnts eftectucs, 82 0 'u lont etc dans lAtlantique. I 'I tj Jait 
I'acifique et 3 076 en eau douce. Dans I'Atlantique, Ia pëchc côtière représentait 65% de-
1'ensemble des débarquements, et 80 076 de Ia valeur au débarquement pour cette region. 
[cs 35 07o restants du poids au débarquement et les 20 0/0  restants de Ia valeur au débarque-
ment provenaient des grands chalutiers de haute mer. On estime que I'ensemble des 
dCbarquements, d'un poids approximatifde 1.25 million de tonnes, effectués en 1986 dans 
Ia region de l'Atlantique ont permis d'obtenir, a Ia suite de leur traitement, S3 milliards de 
produits du poisson, une valeur record pour Ia production tic I;i cite Lie !\i iLLlltique. 



Sur Ia côte du Pacifique, Ics débarquemcnts ont continue en 1986 de s'accroitre tant en 
volume qu'en valeur. L'augmentation Ia plus importante dans cette region a touché les pois 
sons de fond dii Pacifique, dont les débarquements ont augmentéen poids de 39 076 et en 
valeur de 43 % par rapport a ceux de l'année prCcédente. I_es débarquernents de l'ensemble 
de Ia cole du Pacifiquc ont représenté 225 130 tonnes, dont Ia valeur est estimée a $391 
millions. On a également constaté en 1986 une augmentation dans les pêches fluviales, dont 
Ic poids au debarquement a augmenté deS 079 pour atteindre 46000 tonnes et dont Ia valeur 
au débarquement a augmenté de 20% pour atteindre $78 millions. 

Le volume des exportations canadiennes de Poisson en 1986 a atteint 590855 tonnes, cc 
qui représente une augmentation de 6 076 par rapport aux niveaux atteints en 1985. Leur 
valeur a également augmenté par rapport a l'année précédente; elle a connu une hausse 
de 300/0  pour atteindre $2.4 milliards. Les Etats-Unis ont recu 59Wo de l'ensemble des expor-
tations. I_es deux autres marches importants ont été Ic Japon et Ia Communauth économique 
européennc, qui ont recu chacun 13% des exportations canadiennes. 
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Minéraux et énergie 
La valeur de Ia production minérale au Canada a grimpé a $36.0 milliards en 1987, par 

rapport a $32.4 milliards en 1986. Pétrole brut et gaz naturel en tête, les combustibles mine-
raux figuraient pour 55 °lo de Ia valeur totale de Ia production. Le pétrole brut est de loin 
le principal produit mineral canadien; La valeur de sa production a atteint prés de $12.0 
milliards en 1987, comparativement a $9.6 milliards en 1986. Les revenus tires du pétrole 
brut en 1986 ont chute de près de Ia moitié comparativement a 1985, en raison de Ia baisse 
des prix du pétrole brut en 1986. Les minéraux metalliques representaient 30% de la valeur 
de La production minCrale canadienne en 1987; les minéraux non metalliques et les maté- 
riaux de construction comptaient pour les 15 010 restants. Le ministère de I'Energie, des Mines 
et des Ressources explore La masse continentale du Canada, dirige les travaux de recherche 
et de développement dans le domaine de Ia technologie de I'Cnergie et des minéraux et met 
en ceuvre des politiques et des programmes afin d'assurer Ia mise en valeur equitable et une 
same gestion des ressources minérales et pétrolières du Canada. Par le recours a Ia nouvclle 
technologie de Ia télCdétection a partir d'aCroncfs et de satellites d'une part et aux activitCs 
traditionnelles d'exécution de relevés et de cartographie d'autre part, leMinistère évalue 
l'ampleur des ressources énergetiques et minCralcs et compile des informations sur leur nature 
et leur distribution; ces informations sont essentielles a Ia gestion efficace des ressources 
et a Ia protection de I'environnement. Les laboratoires du MinistCre effectuent des recher-
ches et des etudes visant a accroItre Ia sécurité, Ia propreté et I'efficacité de l'extraction, du 
traitement et de I'utilisation des ressources minérales du pays et a assurer Ia protection de 
Ia sante et Ia sécurité dans les industries extractives. 

Extraction de I'or a Hemlo (Ont.). sur Ia rive norri du lee Suprieur. 
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Minéraux 
En 1987, pIus de 40 projets visant a accroitre Ia production de métaux ont éé annoncés. 

On prévoyait que ces projets, dont Ia plupart portaient sur l'or, injecteraient plus de $700 
millions dans l'économie canadienne au cours des prochaines années. Parmi les principaux 
minéraux, l'or aflichait Ia plus hautc valeur de production en 1987, soit $2.2 milliards, ce 
qui rcpréscntc Line augmentation de $500 millions par rapport a 1986; l'Ontario ci le Québec 
onc produit 70% de l'or au Canada. Le cuivre ci le zinc ont été évalués respectivement a 
$1.8 milliard et a $1.7 milliard. La Colombie-Britannique et l'Ontario sont les principales 
provinces product rices de cuivre; l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-
Ouest sont ks principaux producteurs de zinc. Les mines de nickel du Canada. situées dans 
Ia region de Sudbury en Ontario et dans Ia region de Thompson au Manitoba, ont produit 
duranc l'annCe pour $1.3 milliard de minerai. La production de minerai de icr, évaluée a 
$1.3 milliard, est demeuréc stable en 1987. Le mincrai de icr est extrait surtout dans l'ouest 
du labrador, Ic nord-est du Québec et Ic nord de l'Ontario. L'uranium, d'une valeur de $1.1 
rnilliard, provenait exciusivement de 1'Ontario ci de Ia Saskatchewan. 
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Tableau 7. Production minérale, selon In catégorie et selon Ia province, 1984-1987 
(en milliers deS) 

1984 1985 1986 1987' 

Canada 
Minéraux metalliques 8,670,372 8,709,411 8,797.700 10.928,465 
Minéraux non 

métalliques ........... 2,366,529 2,733,463 2,522,181 2,480,440 
Combustibles fossiles 30,399.242 31,120,422 18,763.327 19.995,210 
Matériaux de construction . . 1.951.483 2,125,219 2.342,485 2,640,775 

Total 2  43.789.031 44,729,629 32,447,308 36.038,609 

Terre-Neuve .................. 979.224 869,727 817,339 767,816 
Tle-du-Prince-Edouard 1.914 1,917 1,754 1,917 
Nouvelle-Ecosse............... 303.841 321.468 366,718 390,095 
Nouveau-Brunswick 612.951 508,897 501,570 700,709 
Québec 	...................... 2.167,177 2,243,274 2,190,538 2,527,761 
Ontario ...................... 4,53 1.338 4,630,344 4.824,739 5.656.634 
Manitoba 	.................... 812,244 862,158 763,892 1,022.484 
Saskatchewan ................. 3,758,153 3.796,550 2.524,555 2,996,823 
Alberta 	...................... 26,429,325 27,029,638 16,330,475 17,148.092 
Colombie-Britannique 3,345,590 3,540,930 3,161,338 3,428,963 
Yukon ....................... 70,143 60,069 176,101 447,204 
Territoires du Nord-Ouest 777,131 864,657 788,287 950.110 

Estimations provisoires. 
2 Les totaux peuvent ne pas correspondre ala mmmc des éléments, certaines données ayant 6t6 arrondies ou cerlaines 

donnèes conlidentielles n'ayant pas été publiées au niveau du detail. 
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Tableau 8. Production de certains minéraux, selon le genre, 1984-1987 

Minéraux Unite 1984' 

Mll/ier5 

1985 

Mi/tiers 

1986 

Mi/tiers 

1987 

Mi/tiers 

Métalliques 
Antimoinc ........... kg 554 1075 3805 3 575 
Argent .............. kg 1327 1197 1088 I 250 
Bismuth............. kg 166 201 153 178 
Cadmium 	........... kg I 605 1 717 1484 2294 
Cobalt .............. kg 2 123 2067 2 297 2 877 
Cuivre 	.............. kg 721 826 738 637 698 527 767 299 
Mineral de (er t 39930 39502 36 167 37 553 
Molybdne .......... kg 11557 7852 11251 11581 
Nickel 	.............. kg 173 725 169 971 163 251 187 805 
Or 	................. g 83446 87562 102899 117834 
Platinides 	........... g 10369 10534 12190 13489 
Plomb .............. kg 264 301 268 292 334 342 390 503 
S*lCnium ............ kg 463 361 354 496 
Tungstnc ........... kg 4196 4031 2470 - 

Uranium ............ kg 10272 10441 11502 13202 
Zinc 	................ kg 1062701 1 049 275 988 173 1 329 408 

Non metalliques 
Amiante 	............ $ 837 750 662 665 
Gypse 	.............. 1 7775 7761 8803 8811 
Potasse 7 527 6681 6752 7465 
Quartz .............. 1 2 659 2 669 2 640 2 560 
Sd................. r 10235 10085 10332 10294 
Soufre dans les 

gazdefondene 844 822 758 803 
Soufre natif 8 353 8 102 6 966 6 888 
Statite, talc, 

pyrophyllite 1 123 127 123 141 
Sulfate de sodium . 1 389 366 371 340 
Syenitc nephClinique 1 521 467 467 499 
Tourbe 541 .643 738 720 

MatCnaux de construction 
Chaux 	.............. 1 2249 2212 2243 2271 
Ciment 	............. 1 9240 10 192 10611 12 205 
Pierre ............ 	.. £ 81 754 86632 97602 105 675 
Sable et gravier 1 233 759 256 183 257 971 260 265 

Combustibles 
Gas naturel 78 266 000 84 344 000 71 896 000 71 962 000 
HoullIe 	............. 1 57 402 60436 57 811 59790 
Pétrole brut 83 680 85 564 85468 87 108 
Sous.produits du 

gas naturel 19640 19682 19127 20879 

- Neant ou thro. 
Donnécs révisées. 
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La valeur de Ia production de minéraux non métalliques au Canada s'est élevée a prés 
de $2.5 milliards en 1987. Avec l'ouverture d'un certain nombre de mines en Saskatchewan 
entre 1962 et 1970 et au Nouveau-Brunswick plus récemment, Ia production de potasse a 
atteint une valeur de $705.8 millions en 1987, comparativement a moms de $1 million en 
1960. Environ 95 076 de la production mondiale de potasse est utilisée comme engrais. La 
production canadienne de soufre natif a diminué légèrement pour descendre a $650.8 
millions en 1987; Ia majeure partie du soufre natif produit au Canada provient du gaz 
naturel, de sorte que sa production est en proportion directe de Ia production de gaz naturel 
quel que soiL 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 et d'autres produits chimiques 
industriels. En 1987, Ic recul de Ia production d'amiante a pris un; 77 05 de Ia production 
canadienne d'amiante, d'une valeur de $235.2 millions, provenait de Ia province de Québec 
et Ic reste, de la Colombie-Britannique cEde Terre-Neuve. Le Canada produit environ 20 
des approvisionnements mondiaux d'amiante et se situe au deuxième rang parmi les produc-
teurs mondiaux. La production de sel au Canada a totalisé $235.4 millions en 1987, dont 
plus de Ia rnoitié provient de l'Ontario. 

I.e ciment, dont Ia production en 1987 s'est élevée a $976.0 millions, a été Ic matériau 
de construction Ic plus important produit au Canada; plus de 65 076 de Ia production prove-
nait de I'Ontario et du Québec. La production de sable et de gravier, d'une valeur de $729.1 
millions en 1987, était concentrée en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. 
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Combustibles fossiles: pétrole, gaz naturel et charbon 

Par bonheur, Ic Canada est dote de reserves importantes de Ia plupart des formes d'energie, 
bien que les reserves prouvees d'hydrocarbures ne représentent a l'heure actuelle que quel-
ques années de production de pCti-ole. C'est pourquoi l'administration fédCrale, en 
collaboration avec les provinces, a lance un certain nombre de programmes pour Ia conser-
vation de I'Cnergie et le developpement de sources énergétiques non classiques. La majorité 
des efforts ont porte d'une part sur l'utilisation plus rationnelle des combustibles fossiles 
et, d'autre part, stir Ia conversion du pétrole vers des sources canadiennes relativernent plus 
abondantes, surtout l'Clectricité ci Ic gaz naturel. Dans Ia recherche de nouveaux approvi-
sionnements énergétiques, on peut mentionner entre autres l'accent mis sur le développemcnt 
des sables pétroliléres et des ressources au large des côtes de méme que Ia recherche dans 
des domaines tels que l'amélioration des huiles lourdes, Ia combustion du charbon par lit 
fluidisé et Ia gazeification et liquefaction du charbon. 

En 1986, l'industrie pétrolière a extrait des produits d'hydrocarbures pour une valeur 
d'environ $20 milliards; I'Alberta figurai.pur 81 016 de La valeur du petrole brut, du gaz 
naturel et des sous-produits du gaz naturel. Outre les reserves classiques, Ic Canada posséde 
des quantités considérables de sables bitumineux. Scion une estimation, Ia totaiité des 
reserves récupérahies de pétrole brut synthétique a partir de I'ensemble des dépôts bitumi-
neux de I'Alberta s'élève A 47 milliards de metres cubes, dont 8.5 milliards environ sont 
considérés comme étant récupérables par des méthodes analogues a celles qui sont actuel-
lement en usage aux deux usines en exploitation près de Fort McMurray. 11 faudra d'aucres 
techniques pour rCcupérer Ic reste. 
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Pour découvrir et développer de nouvelles reserves classiques, étant donné que Ia produc-
ion Cpu ise graduellement les approvisionnements actuels, des investissements d'une valeur 

de $5.0 milliards ont été effectués en 1986. Sur les $2.3 milliards affectés aux forages d'explo-
ration en 1986, 48 076 ont été dépensés dans les zones excentriques du Nord canadien et pour 
Ia recherche au large des côtes. II faut ajouter a cela $2.7 milliards pour le développement, 
3.9 milliards pour l'exploitation et $3.8 milliards pour les redevances dans les industries 

pétrolière et gaziCre. 
La demande canadienne de produits pétroliers raffinés a totalisé 82417000 m 3  (metres 

cubes) en 1986, dont 32886000 m 3  d'essence a moteur, 22869000 m 3  de distillats moyens, 
7172000 m 3  de mazout lourd et 19490000 m 3  d'autres produits. 

La production de charbon au Canada est passée de 57.4 millions de tonnes en 1984 a 
57.8 millions de tonnes en 1986 et sa valeur est demeurée relativement stable, a $1.7 milliard, 
comparativement a $1.8 milliard en 1984. Les exportations, a destination de 19 pays, se sont 
clevées a 25943 000 t. Les principaux clients étaient Ic Japon (68 o), Ia Corée du Sud (12 070) 

et le Brésil (4 07o). 

Electricité 
La puissance de production totale du Canada est passée d'un niveau modeste de 133 MW 

(megawatts) en 1900 a environ 98368 MW en 1986. Les installations ont produit 455795 
GWh (gigawatts-heures) d'energie électrique en 1986, dont 67.5% provenalent des usines 
hydro-électriques. La quantité d'énergie exportée aux Etats-Unis a dépasse La quantité 
importée de 33978 GWh, ayant porte a 421 817 GWh le volume total dont disposaient les 
titilisateurs canadiens. 

Bien-que l'énergie hydraulique ait étti de tout temps la principale source d'électricité au 
C'anada,et Ic demeure, les sources thermiques voient leur importance s'accroItre et on prévoit 
que cette tendanLc persistera. I.e choix entre 'implantation d'une usinc hvdro-Clcctriqmic 
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et Ia construction d'une centrale thermique doit s'appuyer sur un certain nombre de consi-
dérations complexes, dont les plus importantes sont d'ordre économique. La construction 
d'une centrale hydro-électrique exige de gros investissements, mais en revanche les frais 
d'entretien et d'exploitation sont de beaucoup inférieurs a ceux d'une centrale thermique. 
La longue durée de vie d'une centrale hydro-électrique ainsi que sa fiabilité et sa souplesse 
face a différentes demandes de puissance militent également en sa faveur, sans compter 
que l'eau est une ressource renouvelable. La centrale thermique, par contrc, peut être cons-
truite près de Ia region cliente, ce qui réduit les frais de transport de I'électricité; les 
problèmes de pollution qu'engendre cependant cc type de centrale constituent un facteur 
non souhaitable. 

La tendance marquee vers l'implantation de centrales thermiques qui s'est dessinée dans 
les annCes 1950 provient dans une certaine mesure du fait que dans bien des regions du 
Canada, et pour des raisons d'économie, Ia plupart des emplacements hydro-électriques 
assez rapprochCs des centres de distribution Ctant déjà aménagés, les promoteurs ont dii 
trouver d'autres sources d'énergie électrique. Bien que les progrès récents des techniques 
de transport a trés haute tension aient encourage Ia construction d'usines hydro-électriques 
a des endroits considérés auparavant comme trop eloignés, l'avenir appartient probable-
ment aux centrales thermiques. 



Reveistoke Darn en Colorn/ne-liritannique. 

D'énormes ressources hydrauliques sont exploitécs dans toutes Ics provinces sauf dans 
I'Ile-du-Prince-Edouard, øü ii n'existe pas de grands cours d'eau. C'est au Québec, Ia 
province Ia plus riche en ressources hydrauliques (plus de 40 Wo du total pour le Canada), 
que Ia puissance est le plus largement exploitée. Les plans d'aménagement d'un certain 
nombre de rivières qui Se déversent dans Ia baie James sont en vole de devenir réalité. 

L'lle-du-Prince-Edouard, Ia Nouvelle-Ecosse, Ic 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 jusqu'ici limité le recours a Ia production thermique 
a des usages locaux dans cette province. Le Manitoba et Ia Colombie-Britannique dispo-
sent toutes deux d'une puissance thermique appreciable, mais l'accent est encore mis sur 
Ia production hydro-électrique. 

La production commerciale d'énergie électrique dans les centrales thermiques utilisant 
Ia chaleur produite par les réacteurs nucléaires constitue l'un des principaux apports du 
Canada ala technologie des ressources énergétiques. L'experience s'est concentrée sur le 
réacteur CANDU, créé par L'Energie atomique du Canada Limitée, lequel est alimenté a 
I'uranium naturel et ralenti a I'eau lourde; l'utilisation de I'eau lourde comme modéra-
teur assure un rendement énergétique élevé et facilite le contrôle du combustible consommé. 
I.e premier réacteur experimental, d'une puissance de 20MW, a été mis en service en 1962 
a Rolphton (Ont.). Depuis lors, on a entrepris I'aménagement de six grandes installations 
nucléaires. Des centrales nucléaires sont situées a Point Lepreau (N.-B.), a Gentilly (Qe) 
et a Pickering et Bruce (Ont.). Une autre usine est en construction a Darlington en Ontario. 
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Tableau 9. Production d'électrlcité, selon In province, 1986 
(en gigawatis-heure) 

Province ou terntoire Genre de production 

Hydraulique Thermique 
classique 

Thermique 
nucléaire 

Total 

Terre-Neuve 39129 I 278 - 40407 

Tle-du-Prince-Edouard - 12 - 12 

Nouvelle-Ecoss.e 1001 6 400 - 7 401 

Nouveau-Brunswick 3148 3821 5227 12 196 

Québec ................... 144328 140 3793 148261 

Ontario 	.................. 41023 25959 58213 125 195 

Manitoba ................ 23840 213 - 24053 

Saskatchewan 3764 8 149 - II 913 

Alberta ................... 1800 32919 - 34719 

Colombie-llritannique 48 924 1 834 - 50 758 

Yukon 	................... 322 22 - 344 

Territoires du Nord-Oucst ... 346 189 - 535 

Total ..................... 307 625 80936 67233 455 794 

Néani ou zero. 

Conseil national de recherches du Canada 
Avec plus de 3,000 employés et un budget de quelque $400 millions, le Conseil national 

de recherches du Canada (cNRc), dont Ic centre de laboratoires, les conseilters techniques 
et les bureaux d'aide industrielle répartis un peu partout au Canada sont reconnus mondia-
lement, s'est donné pour mission de seconder les efforts de recherche et développement 
(g..a), en particulicr ceux des entreprises qui comptent sur les applications de Ia techno-
logic, ainsi que ceux des universités et des laboratoires du gouvernement. 

Etabli par Ic Parlement en 1916 pour promouvoir Ia recherche scientifique et industrielle, 
Ic CNRC est devenu Ic chef de file, au pays, dans le domaine de La science et de Ia techno-
logie. Le CNR( s'occupe, en priorité, de seconder les sociétés canadiennes en leur fournissant 
les techniques de pointe qui leur permeltront de demeurer compétitives sur les marches natio-
naux el mondlaux. 

Comme organisme national de recherche scientifique et technologique, le CNRC fait de 
La recherche fondamentale et appliquée conduisant a Ia découverte de nouvelles connais-
sances et de nouvelles technologies; il assure Ic fonctionnement de I'lnstitut canadien de 
I'information scientifique et technique (IcIsi), un réseau national d'information a I'inten-
lion des chercheurs scientifiques et industriels; il s'occupe du Programme d'aide a In 
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recherche industrielle (PARt), qui répond aux besoins technologiques de milliers de compa-
gnies canadiennes et possède des laboratoires et des conseillers dans toutes les regions du 
pays et entretient des rapports suivis avec une foule d'organismes scientitiques de R.-D. tant 
a l'échelon national qu'international. 

Un système a fibres optiques récemment élaboré au CNRC a Cté utilisé pour Ia réalisa-
tion de Ia premiere endartériectomie coronaire au laser a excimères effectuCe dans le monde. 
II s'agit d'une intervention chirurgicale a cur ouvert destinée a désobstruer les artères coro-
naires. La technique employee consiste a faire passer un faisceau laser ultraviolet dans une 
fibre flexible de quartz qui est introduite a l'intérieur des artères coronaires jusqu'aux plaques 
athéromateuses. Des impulsions lasers acheminées par Ia fibre atteignent les plaques accu-
mulées dans les artères et les détachent. Vu le succès de cette procedure, le CNRC travaille 
a Ia mise au point du système, de concert avec une entreprise d'Ottawa spécialisee dans Ia 
fabrication de lasers et l'Institut de cardiologie, afln d'éliminer Ia nécessité d'une interven-
tion chirurgicale majeure. 

Les recherches en biotechnologie effectuées au CNRC portent, par exemple, sur l'élabo-
ration de produits pharmaceutiques, le traitement des effluents résiduaires et Ia sylviculture. 
Le réacteur a biomasse de taille industrielle servant au traitement des effluents résiduaires 
urbains fonctionne au moyen de technologies élaborées au CNRC; ce réacteur, le premier 
au Canada, a été mis en service en 1987, près de Sackville (N.-E.). 

Parmi les autres projets en cours, on compte le NRC Net, un reseau de communications 
informatiques ulti -arapide reliant les universités, l'industrie et les centres de recherche gouver-
nementaux du pays. 

Des chercheurs du Centre national de recherches onr développ*' des ruyons laser 
eX(rênle,nen F 	'p pui 41pt2 pernu'r(uzt ele fnn' (IC Ii iv here/u' don (IC 

Y1(W14dII' /flU.!''/ 	fl 	i Put" 	II1, ii i 



( 

Industries manufacturières 
Lcs industries rnanufacturières forment le principal secteur de Ia production de biens 

au Canada. Vu l'importance de leur contribution a Ia croissance de Ia productivité natio-
nale, leur forte demande de biens d'équipement et leur apport aux exportations, elks jouent 
un role considerable dans l'économie. 

D'après les données d'un recensement de l'activité manufacturière, les fabricants canadiens 
ont expédié pour $248 milliards de leurs propres produits en 1985, ce qui représente une 
augmentation de 3().2% par rapport a 1981. (Par comparaison, le prix de vente dans les 
industries manufact urières a progressé de 18.6% durant Ia même période et le produit inté-
rieur brut reel a marquC un gain de 12.7 %.) 

II n'existe pas de mesure exacte des exportations au niveau des manufactures, mais si on 
admet que les demi-produits et les produits linals constituent un equivalent approximatif 
des produits manufactures, en 1985 tes produits traitCs par les fabricants canadiens repré-
sentaient environ $7 sur chaque $10 d'exportations. L.es exportations canadiennes de 
demi-produits, abstraction faite de l'électricité, se sont élevées a $35.4 milliards, soit environ 
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Tableau 10. Industries manufac(urières, pour certaines années entre 1920 et 1985 

Annee Nombre d'éta- 
blissements 

Nornbre 
d'ernployés 

Traite- 
ments et 
salaires 

Mit/jets de $ 

Valeur ajoutée 
de I'industrie 
manufactu- 
rière 

Milliers de $ 

Valeur des 
livraisons de 
produits de 
propre fabri-
cation' 
Mi/tiers de $ 

1920........ 22,532 598,893 717,494 1,621,273 3,706,545 
1929 ........ 22,216 666,531 777,291 1,755,387 3,883,446 
1933........ 23,780 468,858 436,248 919,671 1,954,076 
1939........ 24,805 658,114 737,811 1,531,052 3,474,784 
1944........ 28,483 1,222,882 2,029,621 4,015,776 9,073,893 
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 5,030,128 10,154,277 22.830.827 
1964........ 33,630 1,491,257 7,080.939 13,535,991 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 19,156,679 36,105,457 88.427,031 
1976........ 29,053 1,743,047 21.799.733 39,921,910 98,280,777 
1977........ 27,716 1,704,483 23,595,238 44,104,548 108,881,959 
1978 2  ....... 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 37,106,195 73,873,772 190,852,815 
1982........ 34,121 1,702,303 37,624,733 68,988,161 187,710.349 
1983r 35.287 1,671,140 39,609,111 76.895.569 203,313,746 
1984........ 36,465 1,722,045 43,076,018 88,728,611 230,070,145 
1985........ 36,854 1,766,763 46,208,030 95,875,259 248,492,634 

Avant 1952, lea données représentent Ia valeur brute de Ia production. 
2 L'augmenlation du nombre d'établisscments Cst aitribuable a one amelioration du champ d'observation de 

I'enqueie. 
Données rCvisées. 
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13 lois plus qu'cn 1961. Par ailleurs, les exportations de produits finals, qui correspondent 
en gros aux biens ayant subi un haut degré de transformation, mème s'ils comprennent 
certains produits non manufactures, ont étéévaluées a $49.9 milliards, soit environ 99 fois 
plus qu'en 1961. Cet Ccart témoigne bien de Ia croissance des secteurs manufacturiers qui 
produisent des biens d'un plus haut degré de transformation. 

La majeure partie de I'activitC manufacturière au Canada est hautement mécanisée, de 
sorte que les manufactures constituent un important débouché pour les biens d'équipetnent. 
Cette situation tient notamment au fait que de nombreux types d'industries de traiisfor -
mation des ressources naturelles ne peuvent ëtre que des industries de capital, c'est-.-dire 
qu'elles utilisent beaucoup plus de machines, de materiel et de bâtiments que de main-
d'uvre. Les industries produisant des hiens d'un haut degrC de fabrication, comnie les 
machines et les automobiles, voient leur importance croitre sans cesse. Par ailleurs, vu qu'un 
niveau de vie ClevC commande des salaires élevés, les entreprises cherchent a employer Ic 
moms de main-d'uvre possible, ce qui donne souvent lieu a un accroissement de la mCca-
nisation. 
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En 1985, les industries manufacturières ont investi $8.9 milliards, soit environ 27.6% 
des investissements des entreprises et des administrations publiques dans les machines et 
materiel neufs. 

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 1985, on a observe dans cc secteur un taux moyen d'accroissement du volume de 
Ia production de 3.4% par heure-personne travaillée. 
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La principale industrie manufacturière au Canada en 1985, si l'on considère Ia valeur 
des expeditions de ses propres produits, a eté le raflinage du pétrole. Evaluées a $24.3 
milliards, les expeditions de cette industrie ont progressé de $1.1 milliard (4.6%) par rapport 
a 1984, les prix ayant augmenté de 5.0 076 durant l'année. II s'est produit dans cette indus-
trie une décélération marquee des prix au cours des dernières années. 

Au deuxième rang en 1985 venait l'industrie de l'automobile dont Ia valeur des expédi-
tions, établie a $23.7 milliards, représentait une augmentation de $2.9 milliards sur I'année 
precCdente. I.e produit intCrieur brut reel de l'industrie a progressé de 8.1 076 en 1985, soiL 
une augmentation de 87.6% par rapport au niveau de 1982 réduit a cause de Ia recession. 
Les prix ont augmente de 8.5 % par rapport a 1984. Les usines de pates et papiers occu-
paient Ic troisième rang avec des expédit ions de $13.4 milliards. Le produit intérieur brut 
reel de cette industrie a monte de 4.1 076 par rapport a 1984, tandis que les prix ont grimpC 
de 2.8% durant Ia méme période. 

Douie autres industries manufacturières ont realise en 1985 des expeditions d'une valeur 
supérleure a $3 milliards; ce sont, par ordre décroissant : pièces et accessoires de vChicules 
automobiles, $12.9 milliards; viande Ct produits de Ia viande, $8.2 milliards; acier de tormes 
primaires, $7.7 milliards; scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux, $7.1 milliards; 
produits chirniques industriels, $6.9 milliards; produits laitiers, $6.4 milliards; michines 
et materiel divers, $6.3 milliards; impression commerciale, $4.5 milliards; emboutissage, 
matricage et revCtement des métaux, $4.4 milliards; materiel de communicatk'n, $4.3 
milliards; produits alimentaires divers, $4.0 milliards; et produits en malière pLislique, 
$3.8 milliards. 



I 

226 	UN PORTRAIT DU CANADA 1989 

Construction et habitation 

Construction non résidentielle 
Depuis 1985, Ia construction non résidentielle a amorcé une reprise a Ia suite des pertes 

enregistrèes durant Ia recession économiquc de 1981-1982. La valeur des projets de construc-
tion effectués a été en 1985 supérieure de 10 07o a celle enregistree en 1984. Cependant, en 
1986, étant donné Ia baisse significative des dépenses enregistrées pour les ouvrages de genie, 
cette croissance a fait place a une diminution de 2.3%. Les données provisoires pour 1987 
indiquaient une remontCe de l'ordre de 4.9 076, avec un niveau de dépenses de $45 milliards. 
On prévoyait pour 1988 une augmentation de prés de 10 016 dans Ia valeur de Ia construc-
tion. Divers types de construction ont contribuC a cette reprise. Au cours de Ia pCriode qui 
s'échelonne de 1983 a 1988, les dépenses de reparation sont passées de $6.3 milliards a 
$8.5 milliards, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de prés de 7 010. 

Le bâtiment commercial, qui a souffert le moms des effets de La recession, a fait I'objet 
de Ia plus forte reprise au cours des dernières années. Après une seule année marquee par 
un recul, soit 1983, son volume a augmenté en moyenne de plus de 15% par annéc depuis 

%fontri1 (Qe), 
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1984. L'activitè a été particulièrement forte en cc qui touche Ia construction et Ia rénoa-
tion d'immeubles a bureaux et decentres commerciaux. En 1988, on prévoyait que l'activité 
dans cc secteur continuerait de s'accroitre, niême Si l'on pouvait déceler certains signes tie 
ralentissement. La reprise dans le bâtiment industriel et dans Ia construction d'étabIise-
ments a caractére social a été beaucoup plus lente. Après des hausses substantielles en 1994 
(10.5 014) et en 1985(28.1 %), le secteur industriel a connu une légére baisse (- 1.5 Ofo)  en 1986. 
Cependant, Ia situation s'améliore: les données provisoires pour 1987 et 1988 indiquaient 
une hausse de 6 010. 

Depuis 1985, on a constaté une reprise dans La construction d'établissements a caractére 
social, attribuable a Ia construction accrue d'écoles. Toutefois, on ne s'attendait pas a cc 
que cette reprise fragile se poursuive en 1988: on s'attendait plutôt pour cette année-Ià a 
tine diminution de 2%. Les ouvrages de genie n'ont Pu retrouver Ic niveau de $27 milliards 
enregistré avant Ia recession. Cependant, on pouvait constater pour 1988 une augmenti-
tion significative des dépenses prévues. 
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Habitation 
A partir du seuil minimum enregistré en 1982, Ia construction résidentielle a connu 

jusqu'en 1987 une croissance continue. I_es invest issements y ont augmentC en moyenne de 
23% par année, étant passes de $15.2 milliards en 1982 a $32.8 milliards en 1987. On prévoyait 
cependant une Iégère baisse de 1 016 en 1988. 

Un tel rendement a résultC de Ia production soutenue de logements, dont le nombre et 
passé de 125,860 en 1982 a 245,986 en 1987, soit un niveau comparable a celui enregistié 
durant Ia période trés active qu'ont constituèe les années 1970. 1_es fluctuations les pltis 
importantes ont etC enregistrCes dans Ia Construction de logements individuels, dont Ic 
nombre est passé de 54,456 en 1982 a 140,139 en 1987. La production des immeubles a logc-
ments multiples, qui a Cté légCremenc moms touchCe par les effets de Ia recession, a vu son 
volume augmenter, au cours de Ia mCme période, de 71,403 a 105,847. 

Comme ce fut le cas pour les dCpenses relatives aux logements neufs entre les annees 1982 
et 1987, les dCpenses de reparation et de renovation ont connu des hausses considCrables. 
1es premieres se sont accrues en moyenne de 6.6 0/o,  tandis que les dCpenses de renovation 
affichaient un taux annuel moyen de croissance de 13.8%. Ces depenses reprCsentaient pr& 
de 45% du montant total affectC a Ia construction rCsidentielle. 

PrCs de 30% des plus de trois millions de prêts pour Ia construction rCsidentielle approuvC 
au Canada entre 1980 et 1986 ont ClC garantis par Ia SociCtC canadienne d'hypothCques e 
de logement (scHL). Au cours des quatre derniCres decennies, Ia SCHL a contribuC a Ia crCa 
tion de plus du quart des neuf millions de logements construits au Canada. Ala fin de 1986, 
les hypothCques en cours garanties par Ia SCHI. s'Clevaient a $39.3 milliards. La SCHL parti 
cipe égalemeni a des programmes visant a promouvoir l'offre de logements de qualitC partout 
au Canada. 
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Commerce de marchandises 
L'excédent du commerce de marchandises, qui est l'excédent des exportations sur les impor-

tations, s'élevait en 1987 a $10.3 milliards, sur Ia base de Ia balance des paiements. L'excédent 
de 1987 est pratiquement aussi élevé que celui de 1986 ($10.4 milliards), mais ii est très infé-
rieur a celui de $16.9 milliards enregistré en 1985. De 1984 a 1987, Ia valeur des exportations 
a augmente en moyenne de 4.1 % chaque année et celle des importations, de 8.1 %. L'indice 
des prix a I'exportation a baissé de 1.9% en 1987 pour passer a 98.5, aprés avoir diminuë 
de 3.3 076 l'année précédente. L'indice correspondant des prix a l'importation a diminué de 
4.0% en 1987 pour tomber a 104.4, aprés avoir Iégèrement baissé l'année précédente. Le 
volume des exportations et celui des importations étaient a Ia hausse. L'indice du volume 
des exportations (1981 = 100) sur Ia base de Ia balance des paiements a augmenté de 6.4 070 
pour atteindre 151.3 en 1987. L'indice du volume des importations, sur Ia méme base, a 
augmenté plus rapidement (+ 9.1 176) en 1987 pour atteindre 143.3. 

Tableau 1. Exporlalions canadiennes selon les principaux pays destinataires, 
198419872 

(en millions de 5) 

F'ays 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 

Elats-Vnis ....................... 82,668 90,344 90,319 91,756 
Japon ........................... 5,641 5,745 5.942 7.036 
Royaumc-Uni' ................... 2,439 2,313 2,566 2.850 
RpubIique fédraIe d'Allemagne' . 1,191 1,189 1,255 1.515 
République populaire de Chine 1,236 1,259 1.119 1,432 
Corée du Sud 	.................... 720 776 968 1,167 
Beigique-Luxembourg' 683 703 823 1.137 
France' 	......................... 705 714 965 1,037 
Pays-Bas' 	....................... 1,064 929 978 1,021 
Italic ............................ 580 525 695 843 
LJRSS 	........................... 2.119 1,608 1.216 801 
Taiwan .......................... 423 430 611 757 
Ausiralie 	........................ 616 625 624 689 

Total paniel 	..................... 100,085 107,160 108,081 112,041 

Total des exportations canadiennes . . 109,438 116,146 116,733 121,462 

Lea valeurs toni dterminées a partir des donnéea douanières et dIes correspondent aux declarations faites en 
douane. 

2  Let pays sont classes scion les valeurs de 1987. 
En raison des transits via lea Pays-Baa et Ia Belgique-Luxembourg, Ic volume de marchandises a destination ou 
en provenance de ces pays tend a Eire sureslimC, landis que Ic volume des marchandises a destination ou en prove- 
nance de Ia R&pubiique fCdCraie d'Allemagne, de Ia France et de queiques autres pays d'Europe pent We 
sous-estimC. 
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Exportalions 
Les Etats-Unis sont le principal client etranger du Canada. En 1987, 75.5 'o, ou $91,756 

millions, des exportations canadiennes se sont dirigées vers ce pays. Les autres principaux 
pays destinaires ont été Ic Japon (5.8 o) et le Royaume-Uni (2.3 'o), suivis de Ia Republique 
fédérale d'Allemagne, de Ia République populaire de Chine, de Ia Corèe du Sud et de Ia 
Belgique-Luxembourg (1 010  dans chaque cas). La part des exportations vers la France, Ics 
Pays-Bas, l'ltalie, l'Union soviétique, Taiwan et l'Australie était comprise entre 0.6% et0.8 010. 

les exportations a destination de Taiwan, de Ia Belgique-Luxembourg et de Ia Corée du 
Sud ont augmente scnsihlernent, tandis que celles vers l'lJnion soviétique étaient a Ia baisse. 
Les 13 principales destinations représentaicnt 92.2 07o du total des exportations canadiennes 
en 1987. 
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Tableau 2. Exportationst selon les marchandises, 1984-1987 
(en millions de S) 

Marchandise 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 

Bk ............................ 4,725 3,779 2,836 3,224 
Animaux et autres produits 

comestibles 	................ 6,108 5,878 7,044 7,385 
Minerais et concentrés métalliques 3,672 3,536 3,492 43,920 
Pétrole brut 	.................... 4,404 5,972 3,775 4,855 
Gaz naturel 	.................... 3,923 4.011 2,524 2,527 
Autres matières brutes ........... 5,412 5,887 5,599 5,499 
Bois d'cuvre ................... 4,257 4,595 4,981 5,8591 
Pâte de bois .................... 3,906 3,405 4,072 5,473 
Papier journal .................. 4,784 5,412 5.661 6,029 
Demi-produits en metal .......... 9,452 9,238 10,733 10,103 
Autres demi-produits ............ 13,628 14,194 12,996 14,357 
VChicujes automobiles Ct ......... 

pièces (chiffre partiel) 29.289 33,062 34,212 32.074 
Autres machines et materiel 12,414 13,251 14,524 15,498 
Autres exportations canadiennes 3,464 3.926 4.284 4,659 

Total partiel.................... 109,438 116,146 116,733 121,462 

Réexportations 	................. 2,947 3,329 3,937 3,624 

Total des exportations ........... 112,385 119,475 120,670 125.086 

Les valeurs sons determinées a partir des donnees douanières et cItes correspondent aux declarations faites en 
douane. 

2 Comprend des droits de sortie en 1987. 
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La valeur des exportations de véhicules automobiles et de pièces a baissé de 6.2% en 1987 
pour passer a $32,074 millions ou 26.4 07o des exportations canadiennes. Dc 1984 a 1987, 
Ia valeur des exporlations de véhicules automobiles et de pièces était, a son plus bas, de 
26.4% et, a son plus haut, de 29.3% du total des exportations canadiennes. Les exporta-
tions de bois de construction, de pâte de bois et de papier journal représentaient 14.3% 
du total des exportations canadiennes en 1987, comparativement a 11.8 0/0 en 1984. La valeur 
des exportations de pétrole brut s'est accrue de 10.2 'o entre 1984 et 1987, principalement 
a cause d'une hausse du volume. Les exportations de gaz naturel étaient en baisse de 35.6% 
par rapport a 1984, ce qui traduit, pour Ic gaz naturel, un recul du prix et une demande 
plus faible. Les exportations de métaux ferreux et non ferreux, en minerais ou transformes, 
représentaient environ 12.0% des exportations canadiennes. La valeur des exportations de 
machines et de materiel, y compris les machines industrielles, les aéronefs et le materiel 
de tClécommunications, ont augmenté de 24.8% de 1984 a 1987 et leur part des exporta-
tions canadiennes est passée de 11.3% en 1984 a 12.8% en 1987. 
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Tableau 3. Importalionst selon les principaux pays de provenance, 1984I9872 
(en millions de $) 

'as' 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 

I 	ats-Unis 	................ 68,166 73,816 77,004 78895 
i.Ipon 	.................... 5,712 6,115 7,632 7,550 
Rovaume-Uni 	............. 2,305 3,281 3,736 4,339 
Republique federate 

d'Allemagne 2,175 2.716 3,453 3,534 
taiwan ................... 1,224 1.286 1,745 2.023 
(orCe du Sud 	............. 1,152 1,607 1,749 1.844 
talie ..................... 1,116 1.331 1,671 1,695 
trance 	................... 1,220 1,373 1,586 1.489 
\lesique .... .............. 1,438 1.331 1.177 1,170 
long Kong 	............... 966 887 1,042 1,1311 

'-'ucde 	.................... 582 683 788 884 
llresil 	.................... 669 809 822 851 
Republique populaire 334 403 566 771 

de Chine.............. 
'as-Has 	................. 545 623 695 750 

I oial partiel 	.............. 87,604 %,26I 103,666 106,933 

I otal des importations 95,460 104,355 112,393 116,076 

I is valeurs sont dCterminées a partir des données douanières et elles correspondent aux declarations faices en 
douane. 
I es pays sont classes selon les valeurs de 1987. 
.cIIe liste de pays a CrC Ctablie a seule fin de presenter des chiffres relalifs au commerce: cite ne rend pas comple 
de 'opinion du rouvernemeni dii Canada cur Icc questions de reconnaissance, (IC couveraneic on di juridiction 
i ocr rat oriate 

Importations 
La valeur des importations en provenance des Etats-Unis s'est accrue de 15.7 076 de 1984 

a 1987, tandis que celle des importations d'autres pays a augmente de 36.2 1176. La part des 
Frats-Unis du total des importations a reculé, étant passée de 71.4% en 1984 a 68.0 070 en 
1987.   L.es véhicules automobiles et les pièces sont un élément important des importations 
cit provenance des Etats-Unis. En 1987, its représentaient 34.5 076 des importations en prove-
nance desEtats-Unis, comparativement a 33.2 010 en 1984. I.e Japon vient au deuxième rang 
après les Etats-Unis, pour cc qui est des importations. En 1987, ii représentait 6.5% du total 
des importations et était suivi du Royaume-Uni (3.7%) et de Ia République fédérale dAl1e-
riragne (3.0%). La part des importations de Taiwan, de Ia Corée du Sud, de l'Italie, de Ia 
F r:siice el cm Mexique était comprise entrc 1.0 07  et 1.7 Qin. 
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Les produits finals représentaient 69.8 076 du total des importations en 1987, les semi-
produits, 18.0 076. les matières brutes, 6.4 076 et les aliments, les aliments pour animaux, les 
boissons, Ic tabac et les animaux vivants, 5.9 01o. Les principales composantes des produits 
finals sont les vêhicules automobiles et les pièces ainsi que les machines et le materiel, qui, 
ensemble, représentaient environ 58.0 010 du total des importations, comparativemeitt a 
56.0 07o en 1984. La part des vChicules automobiles et des pièces est passée de 27.4% en 1984 
a 28.5 %, celle des machines et du materiel, de 28.6% en 1984 a 29.5 %. La valeur des impor-
tations de véhicules automobiles et de pièces s'est accrue de 26.5 010 entre 1984 et 1987. l.es  
importations d'automobiles et de camions ont augmenté plus rapidement (57.6 %)que celles 
de pièces (7.4 01o) au cours de cette même période. La valeur des importations de machines 
et de materiel s'est accrue de 25.1 07o de 1984 A 1987, en raison de Ia forte croissance de celles 
de machines industrielles (45.8%). Les importations de machines et de materiel divers ont 
progressé de 19.6 076 au cours de cette même périodc, tandis que celles de machines agri-
coles et de tracteurs ont connu une baisse de 6.3%. 

Tableau 4. Importations' selon les marchandises, 1984-1987 
(en millions deS) 

Marchandise 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 

Viandeet poisson 925 921 1,064 1234 
Fruits et legumes 2.169 2.208 2.373 2.501 
Animaux et autres produits 

comestibles 2.812 2,780 3,265 3,056 
Charbon .................. 1,094 887 744 725 
PtroIe brul ............... 3,376 3.695 2,885 3,179 
Autres matières brutes 3.524 3,270 3,636 3.500 
Textiles ................... 1,734 1,886 2,105 2.261 
Produits chimiques 5,212 5,443 5,841 6,228 
Demi-produils en metal 3.899 4,609 4,914 4,562 
Autres demi-produits 6.370 6,799 * 	7,122 7,806 
Vthiçules automobiles et 

pieces (chiflre paetiel) 26.136 31,501 33,441 33,051 
Machines indusirielles 6,605 7,927 9,184 9,628 
Machines agricoles 1.769 1.739 1,727 1,658 
ACronefs, moteurs d'aèroneis 

ci pieces 	.............. 2,217 2,778 3,011 2,760 
Ordinalcurs ............... 4,149 3,937 4,194 5,093 
Autres machines ci mat&iel 12,586 12,766 14.085 15,051 
Autres importations 10,883 11.209 12.802 13,783 

Total des importations 95,460 104,355 112,393 116,076 

1 Les valeurs sont dCterminées & partir des donn&s douanières et riles correspondent aux d6clarations (sites en 
douane. 
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Facteurs de conversion usuels 
des unites métriques SI en 
unites impériales canadiennes 

l.ongueur 

1 mm 	= 0.03937 p0 
1 cm 	= 0.3937 po 
I 	in 	= 3.28084 pi 

kin 0.62137 mi 

Masse (poids) 

1 kg = 	2.204622 lb 
I kg = 	0.0011023 tonne (courte) 
I kg = 	0.000984 tonne (forte) 
1 kg = 	32.1507 onces troy 
I 	g = 	0.0321507 once troy 
I 	t = 	1.102311 	ionne (courte) 
1 I )S420(5 tonne (loHe) 

Superlicie 

1 km2  = 	0.3861 mi 2  
I ha 	= 	2.47105 acres 
I rn 	0.000247 acre 

\ohime et capacile 

1m 	= 220ga1 
1 m 3 	= 35.31466 pi' 
I m 3  = 	423.78 pieds planche 
1 dmi 	= 0.423776 pied planche 
1 m' 	= 6.28982 barils 
I 	litre 	= 0.219969 gal 
I 	din' = 	0.027496 boisseau 
I 	in 2 	.4062 hoisseaux 

Masse en unites mCtriques SI et eapacité correspondante en unites impCriales canadiennes 
pour certaines grandes cultures: 

BlC, soya, pommes de terre, pois ......................I t 	= 	36.74 boisseaux 
Seigle, lin, mats .....................................1 It 	= 	39.37 boisseaux 
Colza, graines de moutarde ...........................I t 	= 	44.09 boisseaux 
Urge, sarrasin .......................................1 t 	= 	45.93 boisseaux 
Céréales mixtes......................................I t 	= 	48.99 boisseaux 
Avoine .............................................I t 	= 	64.84 boisscaux 
('iraines de tournesol ... ..................... ......... 	I I 	= 	91.86 hokseatix 

Temperature 

9.5 de Ia teinpraIure en 'C •- 32_temperature en F 
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I 	W. Griebeling/Miller Comstock 

de photographie - ASC 
tI(' et Rassemblement du btai1. 

\ltlak 

L. t ,  pat c pta vincia! Assiniboine en Colombie-Brirannique. 

iii 	George Hunter/Miller Comstock 
Otto/Miller Comstock; (2) George Hunter/Miller Comstock; (3) Malak; 

George Hunter 
\ 	: 

S 	Malik 

7 	Malak 
George Hunter/Miller Comstock 

) 	E. Otto/Miller Comstock 

George Hunter 
2-13 	(1) George Hunter; (2), (3), (4) Malak 

I 	Malak 
( 	Ontario Hydro 
7 	Mike Beedell 
Ii 	Malak 
70 	Malak 
7I 	Michael Saunders 

George Hunter 
7-1 	Deryk Bodington 
7 	Murdoch Maclean 
. 	George Hunter 
27 	Malak 
29 	Malak 
11 	Malak 
11 	The ('itizen, Ottawa 
17 	Malak 
19 	The Citizen, Ottawa 
IL) 	Malak 

I 	E. Otto/Miller Comstock 
17 41 	\likc Ik1I 
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44 	Rick Blacklaws/Centre de photographie - ASC 

45 	Mike Beedell 

47 	Mike Beedell 

48 	Richard Harrington 

52-53 Malak (4) 

54 	Winnipeg Free Press 

55 	Malak (en haut); Deryk Bodington (en bas) 

56 	Malak 

58 	Winnipeg Free Press 

59 	George Hunter 

60 	Winnipeg Free Press 

61 	C. McNeiIl/Centre de photographie - ASC 

64 	Deryk Hodington 

67 	Ballet national du Canada 

68 	David Cooper/Ballet British Columbia 

69 	Magnus Theatre 

70 	Globe Theatre 

71 	Théãtre populaire d'Acadie 

72 	Robert Laliberté (en haut); V. Tony Hauser (en bas) 

73 	David Cooper 

74 	Téléfilm Canada 

75 	Office national du film 

76 	Malak 

77 	Malak 

78 	Musée national des sciences naturelles 

79 	Malak 

80 	Musée national des sciences et de Ia technologie 

81 	Michael Saunders 

83 	Archives nationales du Canada 

84 	Fred Phipps/CBC 

85 	Malak 

87 	Malak (en haut); Deryk Bodington (en bas) 

88 	Richard Harrington 

89 	E. Otto/Miller Comstock 

90 	Michael Saunders 

91 	Michael Saunders 

92 	Deryk Bodington 

93 	Malak 

94 	Malak 

95 	Steve Vidler/Miller Comstock 
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96 
	

George Hunter 

97 
	

Communications Canada 

99 
	

Maritime Telegraph & Telephone Company Limited (2) 

100 
	

Communications Canada 

103 
	

British Columbia Telephone Company 

105 
	

Pierre St-Jacques/Centre de photographic - ASC 

106 
	

The Citizen, Ottawa 

107 
	

George Hunter 

108 
	

Service Canapress 

109 
	

Winnipeg Free Press 

110 
	

O.J. Dell 

III 
	

Albert Chin/Photo-Graphics 

112 
	

Mike Beedell 

113 
	

Pierre St-Jacques/Centre de photographic - ASC 

114 
	

The Citizen, Ottawa 

115 
	

Murdoch Maclean 

116 
	

Mi nistère des Anciens combattants 

117 
	

Malak (2) 

118 
	

Service Canapress 

119 
	

Service Canapress 

120 
	

The Citizen, Ottawa 

121 
	

The Citizen, Ottawa 

123 
	

Malak 

124 
	Winnipeg Free Press 

125 
	

Cour supreme du Canada 

126 
	

Richard Harrington 

127 
	

Malak 

129 
	

Gendarmerie royale du Canada 

131 
	

Malak 

132 
	

Agence canadienne de développement international 

133 
	

SUCO 

134 
	

Centre de recherche pour Ic développement international 

135 
	

Centre de recherche pour Ic développement international 

136 
	

Margaret Reid/Unite tie photographic des Forces canadiennes 

137 
	

Vic Johnson/Unite de photographic des Forces canadiennes 

138 
	

Malak 

141 
	

Canada Wide 

143 
	

Kenneth Ginn 

144 
	

George Hunter 

145 
	

George Hunter 
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149 	Malak 

152 	George Hunter/Miller Comstock 

153 	Murdoch Maclean 

154 	Malak 

155 	George Hunter 

157 	Deryk Bodington 

158 	Deryk Bodington 

160 	George Hunter 

163 	Malak 

164 	Malak 

165 	Parkland Industries Ltd. 

166 	George Hunter 

167 	Edmonton Economic Development Authority 

168 	Malak 

169 	George Hunter 

171 	Mike Beedell 

172 	Société canadienne d'hypothèques et de logement 

173 	Monnale royale canadienne 

174 	Monnaie royale canadienne 

175 	Monnaie royale canadienne 

177 	Albert Chin/Photo-Graphics 

178 	Malak 

179 	Malak 

184 	George Hunter/Miller Comstock 

185 	George Hunter 

187 	Kenneth Ginn 

188 	Winnipeg Free Press 

189 	Malak 

190 	Agriculture Canada (2) 

191 	Malak 

193 	Deryk Bodingion (2) 

194 	Malak 

197 	Deryk Bodington 

198 	Malak 

199 	Malak 

201 	Fred Chapman/Photo-Graphics 

202 	E. Hayes/Miller Comsiock 

203 	Malak 

204 	George Hunter/Miller Comstock 

205 	George Hunter 
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206 	George Hunter 

207 	George Hunter 

208 	Gar Lunney/Photo-Graphics (en haut); E. Hayes/Miller Comstock (en bas) 

209 	George Hunter/Miller Comstock 

210 	George Hunter 

211 	George Hunter 

212 	George Hunter 

214 	Mike Beedell 

215 	Altex Resources Ltd. 

216 	Canadian Utilities Limited 

217 	Malak 

218 	Malak 

220 	Centre national de recherches du Canada 

221 	George Hunter 

222 	Michael Saunders 

223 	George Hunter/Miller Comsiock 

224 	George Hunter 

225 	George Hunter 

226 	Malak 

227 	Malak 

229 	Société canadienne d'hypothèques et de logement 

231 	Deryk Bodington 

232 	Deryk Bodington 

233 	Malak 

236-237 (1) George Hunter: (2) Malak; (3) George Hunter; (4) Malak 

Nola: Prière d'adresser les demandes de renseignements au sujet des photos provenant du Centre 
de photographic - ASC au Centre du film et de Ia video du gouvernemeni canadien, 
Approvisionnements et Services Canada. 
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Statistique Canada pràente... 

Un Portrait diA, canada 
L 'organisme statistique national a uni 
ses efforts a ceux de phoiographes 
canadiens reputEs pour donner un 
portrait rivant et inforinatif du 
Canada d'aujourd 'hui. 
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