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P R F F AC E Un portrait du Canada est un élément unique et novateur du programme de publications de Stotistique Canada. Des 

photographies en couleurs du Canada viennent étayer de l'information sur Ia vie sociale, écanomique et culturelle du pays, pour former 

un tableau riche et dynamique des grandes tendances et des enjeux de l'heure. 

Cette 54e  edition d'Un portrait du Canada poursuit Ia tradition du reportage clair et étoffé sur tous les aspects de Ia vie au Canada - 

le territoire, Ia population, Ia société, les arts et l'ecoriomie. 

Cette année, nous adoptons avec fierte un nouveau format et de nombreuses innovations. Je suis particulièrement honoré de presenter 

les six éminents Canadiens qui ont accepté de nous presenter leur <<portrait du Canada. Une mention de reconnaissance particulière 

va donc a Jean Beliveau, Roberta Bondar, Douglas Cardinal, Tomson Highway, Antonine Maillet et W.O. Mitchell. 

Parmi les autres nouveautés de Ia publication, mentionnons le chapitre sur Ia place du Canada dons Ia communauté mondiale, intitulé 

Le Canada dons le monde, et Ia collection d'oeuvres d'art canodien comtemporaines, qui nous donne une image, ou un oportraiN, 

encore plus large du Canada. 

De fait, Ia grande qualite d'Un portrait du Canada a toujours été de montrer aux Canadiens le pays vu par d'autres Canadiens. Puisque 

l'annee 1992 marquait le 1 25e anniversaire de Ia Confédératiori canadienne, il est plus approprié que jamais de presenter le plus grand 

rtombre de perspectives possibles. 



Temoin de tongue date de notre terre et de notre peuple, Un portrait du Canada devrait, dons so presente edition, nous aider a mieux 

comprendre notre grand et dynamique pays. 

Ivan P. Fetlegi 

Statisticien en chef di., Canada 
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R E M E R C I EM E N IS L'édition 1993 d'Un portrait du Canada temoigne de Vengagement et de Ia ciéativité de bien des gens. 

J'oi le tres grand ploisir de reconnoitre et de remercier ces personnes au nom de Statistique Canada et de souligner 'excellence et 

loriginalite de leur contribution. 

Une mention de reconnaissance particulière va a Jim Reil, qui a dirige l'équipe de redaction d'Un portrait lu Canada, équipe formée 

de David Blais, Alan Sharpe, Keane Shore et Lauren Walker. Denis Bernard s'est chargé de Ia version francaise de Ia publication, 

ovec le concours de Chantal Prévost et de Martin Blais. Pat Harris a participé a Ia preparation de tous k's grophiques. Par ailleurs, 

Morg Smith, redactrice principale au sein de l'equipe, a su metfre a profit ses nombreuses arinées d'expérience et ci contribué grandement, 

grace a ses interventions pertinentes, a l'aboutissement du prolet. 

Une mention de reconnaissance va aussi a David Blais, coordonnateur de Ia production, et a Linda MacDonald, osistonte ô Ia production, 

pour leur excellent travail. Ils ont trovaille de concert avec Ia Section des systèmes et des services de production, dirigee par Diane 

Leblanc, qui étoit assistée d'Elaine Brassard, Natacha Cousineau, Chantal Caron et Colette O'Meara. 

(in portrait du Canada a eté passé en revue par des experts de Statistique Canada. Leur intérét pour ia publication, leurs conseils et 

leurs idées ont été trés appréciés. Mille mercis a Philip Cross, Jean Dumas, Ken Korporal, loin McKellar, Craig McKie et Stewart Wells. 

Nous tenons a remercier tout spécialement Jim Power et John MacCraken, qui ont coordonne le travail de l'equipe de conception, 

dont Faisaient partie Mike McAuliffe, Renée Saumure, Cheryl Vincent et Roberto Guido, et Johann Rauseigle, qui a dirige 



l'equipe responsable des activités techniques et de mise en page, plutât complexes, de l'ouvrage. Une mention de reconnaissance 

vo a Diane Joanisse, qui a supervise l'equipe de Ia composition formée de Rachel Mondou, Suzanne Beauchamp, Sue Lineger, 

Ginette Meilleur, Jean-Marie Lacombe, Rose-Marie Andrews et Ann Trépariier. Le soutien technique a été assure de superbe façon 

por Marc Peichat, Pierre Groulx, BenoIt Fontaine et Guy Berthiaume. Nos remerciements a Barbara Elliott et Jacques Tessier pour 

Ia liaison avec l'imprimerie. Merci aussi a Katherine Bonner et a Suzanne Joberty pour leurs superbes initiatives de marketing, et a 

Main Mazet du Secretariat d'etat pour Ia traduction. 

Statistique Canada desire souligrier Ia contribution de Neville Smith et d'Aviva Furman a Ia refonte d'Un portrait du Canada. La conception 

visuelle, dynamique et originale, a étayé et mis en valeur les textes de cet ouvrage. Un merci très special aussi a Frank Mayrs, pour 

Ia recherche et Ia selection des photographies, et a Daniel Sharp, a qui I'on doit Ia selection judicieuse d'oeuvres d'art canadien 

con tempo ra n e s. 



Enlin, nous tenons a remercier nos collaborateurs de divers organismes et ministères gouvernementaux. Au Iii des ans, us ont contribué, 

grôce aux précieuses informotions fournies a Statistique Canada, a I'élaboration de cette publication. 

Un portrait du Canada est préparé sous l'egide de Ia Division des communications, dirigee par Wayne Smith, avec Ia collaboration 

et le concours de Ia Division des publications, représentée par David Roy, qui en est le directeur adjoint. Ce fut pour moi un privilege 

d'être conseillee par ces personnes pour Ia gestion de ce pro jet. 

Jonina Wood 

Rédactrice en chef, Un portrait du Canada 
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N OS R EM E R C I EM E N I S 	Nous désirons remercier les millions de Conadiens et Canadiennes qui répondent aux enquêtes 

de Statistique Canada et qui, par le fait même, nous permettent de fournir de 'information actuelle, essentielle au mieux-être des 

Canadiens. 

Sans cet important parfenariat, ii nous serait impossible de publier un ouvrage comme Un portrait du Canada. 

De Ia part de tout le personnel de Stotistique Canada, mille mercis. 
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es Anciens nous disent qu'il nous faut apprendre è aimer les torrents des montagnes et le vent qul souffle sur nos têtes, et que 

nos rocines doivent s'enfoncer loin dons le so1. Nous ne faisons qu'un avec Ia terre et nos rapports avec elle définissent nos rapports 

ovec les autres. Le Canada est one terre unique aux saisons, aux couleurs et aux textures sans pareil, des Rocheuses aux Prairies 

et jusqu'à Ia cafe est. La grandeur de notre pays fait que nous devons communier avec Iui et I'honore,. 

En tant qu'architecte, je m'inspire des formes de Ia nature pour façonner mes immeubles. En font que Canadien, je suis heureux 

de partager ma vision. Si nous en faisons tous autant, chocun a notre manière, en respectant I'individualité de chacun, nous construl-

rons ensemble une notion digne de la fierté des Anciens. 

riljf L (ir y iri Iirt 	ArcFiitt&, 	ricepteur dii Mue icnodien cs civilisafiori.s 



2E 
97 

R R I 1 0 I R E 

La geographie du Canada défie l'imagination. imaginez-vous un 
pays oü les Terre-Neuviens vivent plus près des habitants de Ia 
Gambie, en Afrique, que de leurs compatriotes de la Colombie-
Britannique; un pays oO se trouve une lie (lie d'Eilesmere) sur 
laquelie s'étend un glacier plus grand que l'lrlande; un pays qui 
compte 2 millions de lacs et le plus long littoral du monde, mais 

un seul voisin, les Etats-Unis. 
Le Canada est si vaste qu'iI est couvert par six fuseaux horaires 
et borde par trois oceans, c'est-à-dire I'Atlantique, le Pacifique 
et I'Arctique. Avec so superficie atteignant presque 10 millions de 
kilomètres carrés, il constitue le plus grand pays de I'hémisphère 
occidental. En outre, ii occupe Ia moitié du continent nord-américain 
et près de 7% de Ia surface de Ia Terre. 
L'ile Middle dans le bc Erie, le point le pius meridional du Canada, 
est située a Ia mème latitude que Ia côte d'Azur et Ia yule de Rome. 
Le cap Columbia dons Vile d'Ellesmere, le point le plus septentrional 
du pays, n'est qu'à 768 km du Pole Nord. Entre ces deux extremes 
se trouvent plus de 4600 km d'étendues en grande parfie désertes 
et sauvages oü régne le silence. 
La distance est-ouest du Canada est encore plus impressionnante 
que Ia distance nord-sud. Environ 5500 km, soit le quart de Ia 
circonférence de Ia Terre, séparent le cap Spear, a Terre-Neuve, 

de Ia frontière Yukon-Alaska. 
La diversité du relief canadien apparalt tout aussi spectaculaire 
chaines de montagnes imposantes et vallées fertiles; immenses 
etendues de forêts boréales et de toundra glaciale; vastes plaines 
et innombrables lacs. Un tel relief et un climat aussi rigoureux ont 
toutefois limité le developpement du pays. Environ 89% du territoire 
n'a jamais êté peuplé de façon permanente. Seule l'lle-du-Prince-
Edouord, In plus ptie province dv Ccinada. nsf entièrement 

habitee. Comme ' ci déjà dit I'ancien premier ministre Pierre Elliott 
Trudeau, le Canada n'est pas un pays pour les mouviettes ou les 
froussards. 
Le present chapitre trace a grands traits un portrait du Canada, 
depuis l'Arctique jusqu'au Pacifique et a I'Atlantique. II s'agit d'une 

description sommoire des remarquobles regions naturelles du pays, 
de so diversité hurnaine et de son climat stimulant. 

Les regions noturelles clu Canada 

Le Canada compte plusieurs regions natureHes bien dCfinies. Ces 
regions sont I'archipel Arctique, Ia Cordillére, les Prairies, le Bouclier 
précambrien, les bosses terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
et les Appalaches. Leur formation s'echelonne sur 4,5 milliards 
d'années, pendant lesquelles les continents de Ia plonete se sont 
separés, pour ensuite denver les uns vers les autres, mais en de 
nouveaux endraits. Les rochers créés par les sediments océaniques 
se sont déposés sur les chalnes de montognes ou ont été vigou-
reusement poussés le long des fissures et des failles. Une fois plus 
hautes que le niveau des oceans, les choines de montagnes ont 
été balayees par les vents, froppées par les mers et rongées par 
les pluies. 
Puis, vint l'epoque glaciaire. II y a un million d'annees, durant le 
Pleistocene, Ia Terre éfait beoucoup plus froide qu'aujourd'hui. 
D'immenses glaciers couvraient une grande partie du Canada, de 
l'Europe du Nord et des regions montagneuses de I'Asie. Au plus 
fort du Pleistocene, 97% de Ia surface du Canada était enfouie 
sous une couche de gloce pouvant atteindre 3 km d'épaisseur. Cette 
couche de glace a dusparu voilà plus de 10000 ans, mais elIe a 
laissé des traces sur Ic so'. 

/,. 



Notre pole mognétique 
nord se déplace Le pole 
magnétique nord est 
canaclien . . . pour I'instont. 
Dons cent ons, ii pourrait Otre 
dons Ia partie de l'océon 
Arctique apportenant a Ia 
République socialiste fódóra-
tive soviétique de Russie. 
Le pOle mognétique nord est 
situé dons les lies do Ia 
Reine-Elisabeth, a 1 400 km 
au sud du pOle nord géogra-
phique. Mais ii se déplace. 
Toutes les 24 heures, ii 
effectue une ellipse dons le 
sens horaire, centrée sur so 
position moyenne. Durant les 
jours d'activitó mognétique, 
ii s'éloigne jusqu'à 80 km 
de so position moyenne, 

laquelle so déplace aussi 
vers le nord. 
Le pOle magnétique nord a 
êté découvert au cap 
Adelaide, on 1831, par Sir 
James Clark Ross, exploro-
teur polaire britanniqu.. II 
était alors a 900 km au sud 
do so position actuelle. Le 
monticule construit par Sir 
Ross n'indique plus Jo bon 
endroit, mais so découverte a 
permis aux scientifiques de 
mieux comprendre Ia formo 
du champ mognétique do ia 
Terre. Ainsi, on prepare 
aujourd'hui do meilleures 
cartes magnétiques pour les 
explorateurs at los noviga-
teurs polaires. 

+ 

En retroitant vers le nord, les glaciers ont exercé d'énormes pressioris 
sur Ia terre. us ont creusé des dénivellotions et des vallées rapidement 
remplies d'eau. Au passage, ils ont arrache Ia terre, les minéraux 
et les pierres, qui ant ensuite ete deposes dons les vollées et les 
plaines lors de Pa fonte des glaces. Aujourd'hui, Ia plupart des 
Canadiens vivent donc sur des dépôts glaciaires. Quant aux glaciers, 
us recouvrent encore 2% du territoire. 
Durant cette periode, les huniains, incapables de supporter le climat 
rigoureux du Nord, sont demeurés dons les regions tropicales et 
subtropicoles plus au sud. 
Les lies et Jo toundra de l'Arctique Voste plaine tapissee de 
mousses, de lichens, d'orbrisseciux et d plantes herbacées, Ia 
toundra entoure Pa boie d'Hudson et s'étend au nord de Ia limite 
forestière jusqu'au rivage de l'ocean Arctique. Dans cette region, 
Ia choleur estivole foit rorement fondre Jo glace qui se trouve dons 
le sal. Ce dernier est donc gele en permanence, ce qui rend le 
developpemerit difficile et 'agriculture impossible. Ce pergelisol, 
qui couvre 40% du territoire canadien, peut atteindre presque 
500 m d'epoisseur daris l'Arctique. 
Environ 900 espèces de plantes a fleurs poussent dons Ia toundra 
chaque été. Bien que les précipifations arinuelles soient foibles, le 
pergelisol empeche les eaux de s'ecouler, ce qui détrempe les brous-
soilles moussues. Pendant ce temps, le soleil de minuit fait son oeuvre 
en demeurant suspendu ou ciel du mois de juin ou mois d'ooOt. 
Certaines plantes, comme le povot d'lsloride, fleurissent et montent 
en groine en mains d'un mois. 
La toundro sert oussi de refuge a une faune extrèmement variée. 
De 300000 a 500000 caribous (rennes du Canada) broutent les 
nouvelles pousses. Des boeufs musqués errent dons les prés des 
vallées. Des milliers de belugas don nent naissance 6 leurs petits 

rfoey 
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dons les hauts-fonds tiedes de l'anse de Cunningham, aux obords 
de l'Ile Somerset, tandis que des ours polaires, des phoques 
annelés, des morses et des epoulards se partagent les côtes de 
l'Arctique. 
Au nord de Ia toundro, des centaines d'Iles boignent dans 'ocean 
Arctique. Cet archipel, qui a Ia forme d'uri grand triangle, s'étend 
sur 2800 km d'est en ouest et sur 1 800 km du sud au nord, c'est-
a-dire jusqu'à l'extrémité nord du Canada. Quatre lies de I'Arctique 
sont énormes; I'ile de Baffin, par exemple, est presque deux fois 
plus grande que Ia Nouvelle-Zelonde. 
L'oceon Arctique est couvert de glace toute l'annee, mais les 
couronts océaniques déplacent les gloces flotfantes. Faire passer 
de grands bateaux dons les passages - comme I'ont fait les premiers 
exploratHrs du passage du Nord-Ouest - s'avère une experience 
danq 
La Cordillère Formée ii y a 60 millions d'années par Ia défor-
rnati plaques continentales, puis sculptée par les glaciers et 
partiellement inondée par Ia mer, Ia colossale chaine de montagnes 
de Ia Cordillére domine le quart occidental du pays (Colombie-
Britannique et Alberta). Sa vaste crete rocheuse, orientée nord-
sud, fait plus de 2400 km de long et environ 725 km de large. La 
Cordillére s'étend depuis le 49e  parallèle jusqu 'à l'océan Arctique. 
Elle comprend une chaIne côtière le long de l'océan Pacifique, des 
contreforts orientaux faisant face aux Prairies, ainsi que des plateaux 
et de petites chaines au centre. 
La choIne Côtiere, trés escarpée, plonge littéralement dans Ia mer. 
De profonds fjords dentèlent le littoral, rehaussarit ainsi Ia splendeur 
de Ia chaine. Comme II y a très peu de cols pour traverser ce formi-
dable don de Ia nature, Ia vallée du Fraser et le col de Prince-Rupert, 
en Colombie-Britannique, sont d'une importance capitale. La route 

transcanadienne et les chemins de fer empruntent d'oilleurs ces 
voles naturelles. 
Vers le nord, Ia chaIne Côtière pénètre dans le massif St. Elios, 
situé au nord-ouest de Ia Colombie-Britannique et dons les tern-
toires du Yukon et de 'Alaska. C'est là que se trouvent les plus 
hautes montagnes du Canada. Au Yukon, le mont Logan domine 
avec 5951 m (point culminant du Canada) et 16 de ses pairs* ont 
plus de 4000 m d'altitude. 
Au milieu de ces géants figurent des zones de basses terres, parti-
culièrement dons Ia vallée inférieure du Fraser et ou sud-est de 
l'ile de Vancouver. Au sud, les vallées fertiles et bien irriguées 
comprennent l'Okanagan, réputée pour ses vignobles ainsi que 
pour Ia culture des fruits et des legumes. 
A l'est de Ia Cordillère, les Rocheuses comptent pos mains de 
55 sommets s'élevant a plus de 3000 m. Bien que Ia roche de ces 
montognes ait été formée il y a 500 millions d'années par des 
sediments océaniques, les montagnes elles-mémes ont ete pliees, 
deformées et superposées par des bouleversements terrestres 
environ 400 millions d'années plus tard. 
Les Prairies Les Prairies couvrent une etendue apparemment sans 
fin que l'auteur albertain W. 0. Mitchell décrit comme étant Ie 
dénominateur commun de Ia nature. . Ia terre et le ciel. Les 
glaciers ant aplani cette region durant Ia dernière glaciation, y 
déposant au sud de Ia terre vegétale, de l'argile et des minéraux 
raclés dons le Bouclier canadien et dons les montagnes avoisinantes. 
Le résultat aura été une vaste plaine dont le sol retient I'eau, ce 
qui est ideal pour cultiver le ble et faire d'autres travaux agricoles. 
Le sud-ouest des Prairies, la partie Ia plus menidionole de l'Alberta 
et de Ia Saskatchewan, est une region séche caractérisée par une 
terre semi-aride oC.i pousse une herbe courte. Plus au nord se trouve 

i'll, 
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Ia terre a ble en forme de croissant, avec son sol fertile et ses pluies 
plus abondantes, ori les herbes sauvages poussaient autrefois 
jusqu'à hauteur d'homme. Par ailleurs, plus de 8 millions de petits 
marécages et de fondrières, disperses dans les Prairies, servent 
de sites de reproduction pour 50% de Ia population nord-
américaine de canards, d'oies, de cygnes et de pelicans. 
Au nord de Ia region du ble, une forêt de trembles sur un terrain 
onduleux constitue Ia zone de transition entre les Prairies et Ia forêt 
boreale. Quart a la toundra, elle fait son apparition au nord de 
a ForCt boréole. 
Le Bouclier précambrien Inhospitalier, sterile et rigoureux, voilà 
bien cn quest Ic Bouclier precambrien. Près de Ia moitié du tern-
toire canadien repose sur ce que l'on appelle généralement le 
Bouclier canadien, qui s'étend tout autour de Ia baie d'Hudson. 
II porte le nom de bouclier en raison de so forme, mais aussi parce 
que so roche de fond est si dure qu'elle en courbe les pics. 
On reconnalt le Bouclier par ses innombrables lacs et rivières, son 
sal mince ef son inhospitalite. Les roches et les marecages le rendent 
effectivement inaccessible Ia plupart du temps. En outre, fait plutot 
remarquable, Ia region du Bouclier contient un ban quart de toute 
l'eau douce du monde. 
De l'autre cóté du Bouclier se déploie l'une des grandes caracté-
ristiques du Canada, a savoir un immense croissant de forêt boreale. 
Celle-ci s'étend depuis Terre-Neuve jusqu'à Ia Cordillère de Ia 
Colombie-Bnitannique et du Yukon. Les coniféres comme le sapin, 
le pin, l'epinette, le cèdre et le mélèze, ainsi que des especes résis-
tonfes d'arbres a feuilles caduques comme le bouleau et le tremble, 
peuvent survivre durant les hivers rigoureux. Aussi, plusieurs mammi-
fères du Canada, y compris le castor, Ia belette, le porc-épic, le loup, 
l'orignal (elan du Canada) et le tamia, vivent dons Ia forêt boreale. 

Au nord de cette forêt se trouve une large zone de transition 
appelée Ia limite forestière. Au-delà de cette zone, de bosses tempe-
ratures, de courtes saisons de croissance et des hivers rigoureux 
ne donnent aucune chance aux arbres de survivre. Ces terres andes 
font portie de ia zone de vegetation de toundro et de taiga, qui 
setend depuis Ia Iimiie for esliere jusq i ix confins du Canada. 
Los basses terres des Grands Lacs es du Saint-Laurent Inter-
calees entre le Bouclier conodien et les A ;)I, ,  daches, les basses terres 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent constituent l'une des plus impor-
tantes regions industrielles et agricoles du continent. II faut dire 
qu'elles sont situées le long de Ia rive riord de Ia plus grande voie 
navigable du monde, Ia Voie maritime du Saint-Laurent. 
Durant l'ère paleozoIque (il y a 200 a 500 millions d'annees), de 
grandes parties de cette region ant été englouties sous Ia mer 
pendant de longues périodes. Des centaines de metres de sable, 
de vase et de boue se sont accumules sur Ia surface du Bouclier, 
constituant ainsi Ia base de Ia terre riche et bien drainee qui carac-
tense les basses terres des Grands Locs et du Saint-Laurent. 
Des forêts mixtes prosperaient autrefos sur cette terre fertile. Les 
arbres pouvaient même atteindre une taille semblable a celle des 
geants du littoral de Ia Colombie-Britannique. Dons le sud-ouest 
de l'Ontario, des étés chauds et des hivers doux ont facilite l'accli-
matotion d'arbres a feuilles caduques comme le noyer, l'orme, le 
chène, l'erable, le hêtre, le chataignier, le caryer et le laurier-
sassafras. Cette terre fertile permettait egalement Ia croissance 
d'énormes pins blancs. Une grande partie de ces arbres ont toutefois 
été coupés au cours des XVlle, XVIIIe et XIXe siecles, a mesure que 
les immigrants defrichaient Ia forêf pour s'installer et cultiver un 
coin de terre. 
Les Appalaches 11 y a 200 millions d'cinnees, l'Europe et I'Afrique 



du Nord entraient en collision avec l'Amerique du Nord. Les 
Appalaches furent alors les premieres montognes a se former au 
bord du continent. Depuis lors, une erosion implacable provoquée 
par les glaciers, le vent, les rivières et Ia mer a transforme ces 
mantagnes malestueuses en plateaux et en monts arrondis. 
Les Appolaches se dirigent vers le sud-est depuis le fleuve Saint-
Laurent jusqu'au Nouveau-Brunswick, en passant par Ia peninsule 
de Gaspé. Elles bifurquent ensuite vers Vest, en direction de l'Atlon-
tique. Les Appalaches couvrent une distance totale d'environ 
600 km. Elles prennent fin sur Ia côte de Ia Nouvelle-Ecosse en 
formant un profil escarpé de caps, de criques, de falaises et de 
plages sablonneuses. C'est là que se produisent des marées classées 
pormi les plus rapides du monde. 
La region des Appalaches, genéralement plate, comporte 
néanmoins des plateaux vollonnés et quelques sommets pouvant 
atteindrel 280 m. Entre ces plateaux, de magnifiques plaines, 
comme l'lle-du-Prince-Edouard et les vallées de 'Annapolis, de 
a Ristigouche et de Ia rivière Saint-Jean, se composent d'une terre 
extrêmement riche, déposée lors du recul des glaciers. Une grande 
partie de Ia region des Appalaches est couverfe d'une dense forét 
nx'c' comprenont des conifères et des arhres a feuilles coduques 

L e 	p a y s a g e 	hum a in 

Les habitants du Canada ont tou1ours lutte contra un environne-
ment souvent hostile. Les Paléoindiens de I'epoque glociaire seraient 
morts de faim s'iIs n'avaient pos suivi les hordes de caribous pour 
traverser de vastes deserts de glace. Les premiers cultivateurs ont 
dO affronter le gel et Ia sécheresse, Ia grele et le vent, les insectes, 
es mauvaises herbes et Ia malodie, sans compter Ia solitude. Encore 

aujourd'hui, les compagnies minières peuvent consacrer jusqu'à 
six ans - et 25 millions de dollars - pour planifier et construire des 
installations dans des conditions difficiles avant même de trouver 
du minerai. 
Jusqu'a maintenant toutefois, ia terre a toulours été généreuse 
en ce qui regarde les forets, Ia nourriture, les minéraux et les 
combustibles. Les Canodiens, qui disposent de ressources a 
revendre, ant foujours exporté leurs surplus a travers le monde 
et utilise les recettes pour importer des marchandises. 

Les autochtones du Canada Lors des phases terminales de Ia 
derniere période glaclaire, il y a environ 10000 ans, I'Amerique 
du Nord était jointe a l'Asie par Ia plaine de Ia Beringie, qui corres-
pond aujourd'hui au detroit de Bering. La plaine beringienne, une 
prolongation du plateau continental, a été Iibéree des eaux lorsque 
le niveou des mers a baissé d'au moms 100 m par rapport ou niveau 
actuel. Ce phénomène a été cause, lors de Ia période de glacia-
tion, par 'extension des glaciers continentaux qui contenaient 
d'immenses quantites d'eau. 
Controirement a Ia p1u part des regions de I'Amerique du Nord, 
l'Asie orientole n'était pratiquement pas couverte de glaciers durant 
cette periode glaciaire, probablement en raison de son climat sec. 
I.ors de l'interglaciaire, les chosseurs de Ia Sibérie orientale 
s'ovancaient vers le Nord a Ia poursuite des hordes d'animaux 
qui broutaient sur une plaine libérée des glaciers. Parmi ces animoux 
acclimates aux rigueurs de l'Arctique figuraient des bisons, des 
chevoux, des chameaux ainsi que des castors et des paresseux 
marcheurs géants. Les chasseurs de I'ôge de pierre poursuivaient 
ces animaux a travers Ia plaine beringienne et, sans le savoir, 
pénétraient dans un nouveau continent. 
Ces premiers immigrants du Nouveau Monde sont les ancétres des 
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outochtones de l'Amérique du Nord. L'histoire des Amerindiens 

sur le continent nord.rmucan esl 20 f is plus lonque que cello 

JOs colons en r oeens. 

Les Territoires du Norcl-Ouest Los I nfores du Nord-Ouesl 

couvrent plus hers de la superficie du Canada, mais leurs 

habitants repr esentenl moms de 1 % du total de Ia population 

canodienne. Ici, les residents sont des lnuit (autrefois appelés 

eEsquimauxe), des lndiens dénés, des Métis, ou encore, plus 

récemment, des gens venus d'oilleurs au Canada pour travailler 

pour le gouvernement, les services administratils ou t'industrie 

minière. 
Durant des milliers d'onnees, Ia vie des Inuit nomodes dépendait 

de Ia chasse des mammifères marins, porticulierement du phoque 

et de Ia boleine. Ces animaux leur procuraient de Ia nourriture, 

de l'huile pour s'éclairer et se chauffer, de Ia peau pour s'habiller, 

faire des abris et construire des canots, ainsi que des as et de I'ivoire 

pour fabriquer des harpons et des outils. Aujourd'hui, bien que 

le nomadisme salt en voie de disparition, de nombreux Inuit conti-

nuent de chasser pour vivre, alors que Ia vente d'artisanat tradi 
tionriel constitue un revenu d'appoint. En dépit de Ia grande 

influence de Ia culture moderne dons le Nord, les Inuit ont su 
conserver leur mode de vie traditionnel mieux que Ia plupart des 

outochtones de l'Amerique du Nord. 

Au sud des terres des Inuit, dons Ia region suborctique, les Dénés 

de Ia famille athapascane ont, pendant plusieurs generations, suivi 

les hardes de caribous et vécu de Ia pêche. Ils habitaient dons des 

huttes de forme conique semblables cu tipi. Certoins Dénés suivent 

encore leur mode de vie troditionnel. 
Depuis Ia découverte de Ia pechblende et de I'argent sur les rives 
du Grand bc de I'Ours en 1930, I'économie desTerritoires du Nord- 

Réjouissances a Ia 
	

En Ontario 
canadienne L'histoire, Ia 

	
Fest vol shakespearien de 

géographie et 'heritage 
	

Stratford, de mai a octobre. 

multiculturel du Canada se 
	Au Québec 

reflètent dons nos festivals. 	Carravnl de Québec, 
Dons les Territoires du 	Québec, en février. 

Nord-Ouest et au Yukon 
	En Nouvelle-Ecosse 

Tounoi de golf de minuit, 	HerIng Choker's Picnic 

a Yellowknife, en juin. 	 (piqe-nique de Ilareng), 

En Colombie-Britannique 	o BI indford, en juillet. 

Gold Panning Days (journées 
	Au Nouveau-Brunswick 

de l'orpailbage), a Taylor, 	.Jou 	.. des Lo y cilistes, 

en septembre. 	 a Soint-Jeon, en juillet. 

En Alberta 
	

A l'Ile-du-Prince-Edouard 
Festival ukroinien Pysonka, 	Festival des pommes do terre 

a Végréville, en juillet. 	 en fleurs, a O'Leary, 

En Saskatchewan 	 en juillet. 

Pow-wow des lndiet,s 
	 Terre-Neuve 

Sakimay, a Grenfell, en juin. 	Festival de Ia crevette de 

Au Manitoba 	 French Shore, baie Ingorna- 

Istendingadagurinu, 	 choix, en juillet. 

a Gimli, en ooUt. 

Ceite liste de festivals canadiens nest pos complete 
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Quest depend de l'industrie minière. De fait, ies grands gisements 
d'or découverts en 1930 a Yellowknife, Ia capitale, sont encore 
exploites aujourd'hui. D'importants gisernents de zinc et de plomb 
sent mis en valeur a Pine Point, en bordure du Grand icc des 
Esciaves, ainsi qu'à Nanisivik, près d'Arctic Bay, et dans l'Ile de 
Baffi n. 
Du gaz naturel est extrait et traité dens des usines situées près de 
Fort-Liard. II en est de même pour le pet role a Norman Wells sur 
le fleuve Mackenzie. La region du delta du Mackenzie et de Ia mer 
de Beaufort, de même que les lies de l'Arctique, sont des sources 
possibies d'importants gisements de pétrole et de goz. Toutefois, 
des pipelines, ou des passages dens l'océan Arctique pour les 
bateaux-citernes, doivent être établis avant que l'exploitation ne 
debute. 
Le piégeage d'animaux a fourrure, 'exploitation forestiere, le 
fourisme et Ia vente d'artisanat autochtone contribuent egalement 
a l'economie des Territoires du Nord-Ouest. 
La CoIombie-Brtannique et le Yukøn Un ours grizzly pour 
quotre personnes c'est dire a quel point Ia densité de Ia popula-
tion du Yukon est foible. Lo situation demographique n'est guere 
différente en Colombie-Britannique. Dens cette province, les deux 
tiers de Ia population resident dens I'extrémité sud-ouest, et près 
Ie Ia moitié, a Vancouver, là ou se trouve probablement le kilometre 
carré le plus dense du Canada. 
L'economie de Ia Colombie-Britannique et du Yukon s'est toujours 
uppuyée sur les ressources natureiles. Durant des milliers d'années, 
Ins tribus de Ia côte ouest - entre autres, les Haldas, les Indiens 
Je Ia Cordillère et les tribus de Ia famille athapascane du Yukon - 
ont chassé et pêché dons ces regions. Les HaIdas ont sculpté des 
c.dr-s 	ont ceIJr on fcre dec rnôts tcJmiquec et se son 1fl' qes 

une des cultures autochtones les plus Claborees de l'Amerique du 
N ord - 
Environ un quart du bois morchand de 'Amerique du Nord vient de 
Ia Colombie-Britannique. Une grande partie de celui-ci provient de 
Ia region câtière, oU règne un climat de forêt ombrophile. Pour ceffe 
region, qui abrite des arbres miilénaires, I'industrie forestière est 
cruciale. La Coiombie-Britannique ne possède que 15% de Ia super-
ficie totale des forêts canadiennes, ce qul ne i'empêche pas de 
produire les deux tiers du bois de construction du Canada, lo majeure 
partie du centre-plaque et un quart de Ia pâte chimique canadienne. 
Près du littoral, on peut pécher pas moms de 300 espèces de 
poissons ainsi que des palourdes, des huitres et des crabes. En 1991, 
Ia valeur de a pêche commerciale a atteint 285,6 millions de dollars. 
L'importante industrie minière de Ia Colombie-Britannique est 
dominee par les métaux et les combustibles. Dans Ia principale 
region minière, les Kootenays, on exploite le plomb, le zinc et 
l'argent. Par ailleurs, quelques-uns des plus grands gisements de 
houille grasse de l'Amerique du Nerd sont mis en valeur dens cette 
region. Le combustible est ensuite exporte, principalement vers le 
Japon. Environ 90 0/ü du molybdene (un metal servant a renforcer 
I'acier) et 40% du cuivre du Canada sont extraits dons Ia vallée 
Highland près de Karnloops. Quant ou gaz naturel et au pétrole, 
ils proviennent de Ia region de Ia rivière de Ia Paix. 
L'hydro-electricité connalt un essor remarquable depuis Ia Seconde 
Guerre mondiale grace a Ia construction du barrage W.A.C. 
Bennett sur Ia rivière de Ia Paix. Ce barrage engendre plus de 30% 
de I'électricité produite en Colombie-Britannique, 
Bien que cette province possède mains de terre cultivée que les 
autres provinces, a 'exception de Terre-Neuve, on lui attribue 
IcCnfliQIr, 5% dc 10 :rodL)CtiOrl oqrn 	(ILL Cnncide. Son 1 limot 
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Les passionnantes Prairies 
ui1 ny a pas de spectacle 
plus passionnant dons 
l'Ouest que Ia perspective 
des lieuses a l'oeuvre dons Ia 
prairie, grande comme Ia mer 
et bordée par le ciel. II faut 
voir les blés dorés brillant 
sous I. soleil du mois d'aot, 
alors que I. dome du ciel bleu 
répercute partout so douceur. 
Lorsque Ia derniOre gerbe a 
été We et que los Iieuses se 
sont tues, quel splendid. 

SpE Au le peut-on voir a 
travers les choumes une 
gerbe ici, une gerbe là, une 
gerbo ici, une gerbe là, sur 
un quart do mule, sur un 
demi-millo, et encore des 
gorbes jusqu'à porte do vue. 
Dix mille gorbes qu'iI vo 
falloir battre pour obtenir Ia 
groin, gage du pain quo le 
Nouveau Monde accorde 
a l'Ancien Moncle.e 
(traduction) 

Reginald A.H. Butler, Wheat in the West, 1924. 

DE FOIN DANS IfS CHAMPS VAILONNES DES CONTREFORTS DES ROCHEUSES, PRES DE rwU4 tullE, AU SUD of ['ALBERTA 
(PAGE CICONTREI 

luipermetd'avoirlapii;;:.ur 	• 
vallée inférieure du Fraser c.onstuue une rejion de producnon laitiete 
et agricole, alors que sur le grand plateau intérieur, appele Ia region 
de Cariboo, on élève du bétail. La region de Ia rivière de Ia Paix, 
a I'est des Rocheuses, est la principale zone de culture des céréoles 
de Ia province. Pour so part, Ia vallée de 'Okariagan compte 90% 
des vergers de Ia Colombie-Britannique. 
Grôce a I'autoroute de 'Alaska, le Yukon a pu exploiter ses vastes 
giserner-' t'. de 'Inc, de plomb, d'argent, de cadmium, de cuivre, 
de tu. 	- ' ii 	•' I'or. 
Les Prairies [)uncan Macpherson, caricaturiste politique 
cane ii -. it les Prairies comme suit : eune partie d'horizon 
pour neuf parties de ciele. Bien que cette region trés plate ait Ia 
reputation de n'ètre composée que de champs et d'élévateurs a 
grains a perte de vue, II reste que son immensité est impression-
nante. La superficie des Prairies est d'ailleurs plus grartde que celle 
du Mexique. 
A l'origine, le mot eprairiec designait Ia voste etendue d'herbages 
naturels située au coeur de l'Amerique du Nord. Pour les Canadiens, 
ce mot évoque trois provinces - I'Alberta, Ia Saskatchewan et le 
Manitoba - oü les herbages se trouvaient autrefois, même silo 
majeure partie de cette region n'a jomois ete une vraie prairie. 
Pendant 5000 ans, des tribus nomades de Pieds-Noirs, 
d'Assiniboines, de Cris, de Sarsis et de Gros-Ventres, ainsi que leurs 
predecesseurs, ont été les seuls habitants de cette region. Ils 
chassaient le bison des plaines, qui répondoit a Ia plupart de leurs 
besoins. Mais les premiers colons et les marchands de fourrures 
décimèrent, aides de leurs carabines a répétition, les hardes de 
bisons avant la fin des années 1880. On clôtura alors Ia majeure 
partie des Prairies et les cultures commencèrent. 



: 	4Yj: 



YE PHARE SEACOW HEAD A LA TOMBEE DU JOUR, A PRINCE COUNTY (i-P -ti 

(PAGE CI-CONTRE( 

Aujourd'hui, les Prairies possèdent 80 % des terres cultivees du 
Canada. Les principales cultures sont céréalières. C'est ainsi que 
es cuitivateurs moissonnent presque Ia totalité du ble produit au 
Canada, soit environ 30 millions de tonnes chaque année. Les 
Canadiens en consomment le quart et le reste est en bonne partie 
exporlé vers Ia Communauté économique européenne, le Japon, 
Ia Chine et Ia Republique socialiste federative sovietique de Russie. 
Les Prairies produisent égolement 90% de l'orge et du seigle du 
Canada, et plus de 75% de son avoine. La moutarde et le sarrasin 
y sont aussi populaires, tout comme les pois, les tournesols et les 
pommes de terre. 
La foret boréale et la toundra s'étendent au nord des trois provinces 
des Prairies et couvrent près de Ia moitié de leur superficie totale. 
Dons cette rude region nordique, les cammunautés isolees vivent 
principalement des industries forestière et minière. 
Ic Manitoba est une province agricole. On y cultive de Ia graine 
de canola, du lin ainsi que du blé et d'autres cereales. D'autres 
fermes font l'élevage de boeufs de boucherie, alors que les fermes 
Iaitières sont regroupées autour de Winnipeg. 
En Saskatchewan, Ia polyculture est très repandue, de même que 
Ia production d'oeufs, de volailie et de bétail. Presque toute Ia 
potasse du Canada - Ia potasse vient au deuxième rang des 
minéraux industriels de valeur - se trouve en Saskatchewan. On 
estime que les reserves de cette province constituent environ le quart 
des approvisionnements moridiaux. Au taux actuei de consomma-
tion, les reserves conadiennes devraient durer encore 2000 ans. 
Plus a l'ouest, en Alberta, les champs de ble sont remplaces par 
des ranchs d'elevage de bovins, des champs de petrole et des mines. 
Une importante irrigation et des herbes alimentaires indigenes 
permettent a Ia zone sèche du sud-ouest d'être Ia deuxieme region 

en importance au Canada pour l'élevage de bovins, après Ia region 
de Cariboo en Colombie-Britannique. 
L'Alberta possède plus de 80% des reserves de petrole du Canada. 
Ellefournit, grâceô plusde 130 champs d'exploitation, 50%de 
I'huile et de I'essence utilisés au pays et 90% de son gaz naturel. 
Edmonton, qui était autrefois un avant-poste pour le commerce 
des fourrures, est aujourd'hui un centre petrochimique important. 
Quant a Calgary, surnommée Cowfown* (ville de Ia vache) a cause 
de ses nombreuses activités liees a I'elevage de bovins, elle est 
maintenant le centre des industries pétrolière et gaziere du Canada. 
Encore plus a I'ouest, le tourisme est lo principale industrie grôce 
aux Rocheuses et aux mognifiques par riihonaux de Banff et de 
Jasper. 
La region centrale La region centnle ii'esf pas nornmée ainsi 
parce qu'elle se trouve au milieu du pays, inais bien parce qu'elIe 
constitue son principal centre industriel et commercial. Environ 60% 
des Canadiens occupent 5% du territoire du pays, c'est-à-dire les 
basses terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui chevauchent 
l'Ontario et Ic Québec. 
La vitalité de Ia rég ion centrale découle en grande partie de Ia 
Vale maritime du Saint-Laurent. Celle-ci permet de transporter a 
ban compte les marchandises par les kics, Ies canaux, les rivières 
et le fleuve qui Ia composent. Les éduses de Sault Ste. Marie, impor-
tante region productrice d'acier, sont encore plus animées que le 
canal de Panama. 
Avant l'arrivée des colons européens, des Indiens nomades de 
culture subarctique habitaient Ic nord du Québec et de I'Ontario. 
Un peu plus au sud se frouvoient les Indiens des forêts de l'Est appar-
tenant aux families des langues algoriquierines et iroquoiennes. 
les tribus de ces groupes étaient semi nomades; elles cultivaient 
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CANADIEN PEUT VOIR PRESQUE A LINFINI EN REGARDANT A LEXTERIE'R 
El PRETENDRE QUE CETTE IMMENSITE LUI APPARTIENT 

- RODERICK HAIG-BROWN, ) 930 

des feves, du mciIs et des courges, et se deplacaient approxima-
tivement tous ies dix ans lorsque le sol était epuise. 
L'agriculture, qui s'est rnaintenue depuis lors dons Ia region centrale, 
est toujours fiorissante et ce, grôce a des sois fertiles et un climat 
humide. Les principaux produits agricoles sont le mals blanc et le 
soja, suivis du mais sucré et des tomates. 
La partie de Ia péninsule de Niagara située en bordure du lac 
Ontario est une des pius importantes regions fruitières du Canada. 
Ici, les travailleurs saisonniers contribuent a i'économie en cueiiiant 
des peches, des cerises et des froises, ainsi que des raisins pour 
l'industrie vinicoie locale. L'industrie iaitière et Ia production de 
fromage et de beurre sont des activités importantes dons Ia region 
de Montréal et dons Ia partie sud-est de l'Ontario. Quant a I'elevoge 
de befall, il est concentré dons Ia region de Ia bale Georgienne 
et de Ia haute vallée de la rivière Grande. 
L'Ontario, Ia plus riche province conadienne en minéraux, exploite 
le nickel, I'or, l'argent, le piatine, l'uraniurn, le zinc et le cuivre, 
tout en produisant une gamme corn plète de matériaux de construc-
tion. So production de sel et de gypse est egalement importonte. 
En outre, elle prepare, plus que toute outre province, des minéraux 
non combustibles pour diverses utilisations commerciales. 
La pluport de ces minéraux sont extraits des vastes reserves du 
Bouclier canodien. Le bassin de Sudbury, par exernple, constitue 
le plus grand centre de production de nickel du monde. Sudbury 
produit 70% du nickel canadien, qui est exporté en bonne partie 
aux Etats-Unis. 
L'exploitation forestière, Ia peche, Ia production de fourrures et 
l'hydro-électricité soutiennent largement l'économie de l'Ontario. 
Ses principoux produits forestiers sont le bois de construction scié 
et les pates et papiers. Dans ce domaine, l'Ontario occupe le 

troisième rang, après Ia Colombie-Britannique et le Québec, en 
ce qui concerne Ia valour de Ia production. Grace aux Grands Lacs, 
'Ontario vient en tête de liste au Canada pour ce qui est de Ia 
valeur de Ia pêche dons les eaux intérieures. La pelleterie, Ia plus 
oncienne industrie de Ia province, donne encore aujourd'hui du 
travail aux trappeurs et aux éieveurs d'animaux a fourrure. Par 
ailleurs, les rivières torrentielles de l'Ontario procurent a cette 
province Ia troisième place, derriere Ia Colombie-Britannique et 
le Québec, pour Ia production d'energie hydro-electrique. 
Au Québec, Ia moitié des vastes forêts pourrait être convertie en 
produits commercialement utilisables. D'ailleurs, les trois quarts 
de ce bois résineux conviennent pour les pates et papiers. Chef 
de file dons ce domaine, le Québec fournit le tiers de Ia produc-
tion totale du Canada. Si I'on tient compte du papier journal, Ia 
province fobrique Ia moitié des pates et papiers produits au pays, 
ce qui représente 20% des approvisionnements mondioux. 
Les ressources minières du Québec, tout comme celles de l'Ontario, 
proviennent du Bouclier conadien. Ces ressources comprennent 
de grands gisements de cuivre ainsi que des quantités apprécia-
bles d'or, d'argent, de zinc, de plomb et de nickel. En outre, Ia 
region de l'Estrie recèle de vastes reserves d'amiante; plus de 80% 
de I'amiante chrysohle du Canada provient du Québec. 
La region de I'Atlantique Los habitants de Ia region de l'Atlantique 
ont un attachernent profond a Ia mer. Los insulaires de I'IIe-du-
Prince-Edouard, réputée pour ses pommes de terre, ant surnommé 
leur province d1le de Ia patate. En Nouvelle-Ecosse et a Terre-
Neuve, Ia mer peut être a Ia fois une bénédiction et une malediction. 
De foit, comme Ie disent les residents de Ia place, Ia Nouvelle-Ecosse 
est une peninsule litteralernent envahie par les poissons, alors que 
Terre-Neuve est vun rocher Iitféralement envohi par Ie brouillards. 
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Longtemps avant Vapparition de ces surnoms, Ia region de 
l'Atlantique étoit habitee par des Indiens des forêts de l'Est. II y 
avait surtout des Malécites, qui cultivaient Ia terre au sud du 
Nouveau-Brunswick, et des Micmacs, qui s'adonnaient a Ia chasse 

et a Ia pêche dons toute Ia region. 
La pêche represente toujours une importante industrie, bien que 
de nombreux stocks de poissons soient a Ia baisse. Des thons rouges 

géonts sont toulours  pris au large des côtes des quatre provinces. 
II y a aussi les celébres huitres de Malpeque de I'lIe-du-Prince-
douard et les sardines do Nouveau-Brunswick. Le saumon de 

l'Atlantique est egalement répandu ainsi que les petoncles, crevetfes, 
palourdes et crabes de Dig by de Ia Nouvelle-Ecosse. Cependant, 
Ia prise Ia plus appréciée demeure celle du homard. 
Le plateau continental submerge au large des cOtes sud et est de 
l'ile de Terre-Neuve, appele Grands Bancs, constitue le meilleur 
lieu de reproduction des poissons du monde. La morue y a déjà 
été si abondante que les insulaires l'appelaient tout simplement 
le poisson. 

L'agriculture joue un grand role dans les trois provinces maritirnes 
(lle-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick). 
Toutefois, lo vallée de Ia rivière Saint-Jean au Nouveau-Brunswick 
(pommes de terre et bétail) et Ia vallée de 'Annapolis en Nouvelle-
E cosse (reputee pour ses fruits, surtout les pommes) se distinguent 
particulièrement. 
La pomme de terre est pour I'1le-du-Prince-douard ce que le blé 
représente pour Ia Saskatchewan. Le sol limoneux et sans cailloux 
de l'Ile est en bonne partie responsable de ce succès agricole. L'lIe-
du-Prince-Edouard et le Nouveau-Brunswick produisent 90 % des 
pommes de terre de semence destinées au Canada et la majorité 
des pommes de terre canadiennes exportées. 
En Nouvelle-Ecosse, les industries laitière et avicole dominent, olors 

qu'au Nouveau-Brunswick, on pratique Ia polyculture, on cultive 
les pommes de terre et on élève du bCtail. 
Le Nouveau-Brunswick possède une industrie minière importante. 
On extrait du zinc, du plomb et do cuivre près de Bathurst; de 
l'antimoine dons les environs de Fredericton; de Ia potasse près 
de Sussex. Les forêts situées au nord-est du Nouveau-Brunswick 
sont sillonnées par trois célebres rivières : Ia Miramichi, Ia Risti-
gouche et Ia Matapedia. Ces rivières tansportent des millions de 
billots vers des scieries et des usines de pâte a papier. 
Le Nouveau-Brunswick est egalement Ia seule province de 
l'Atlantique ayant des ressources hydro-electriques oppréciables, 
principalement sur Ia rivière Saint-Jean, Pour so part, Ia Nouvelle-
Ecosse innove avec Ia mise en service de Ia premiere centrale 
d'énergie marémotrice d'Amerique du Nord, dons Ia baie de 
Fundy. Cette centrale pilote fonctionne 00 moyen de marées qui 
figurent parmi les plus impressionnantes du mande. 
La pêche, autrefois la principale ressource de Terre-Neuve et du 
Labrador, a été devancee au cours des dernieres années par 
l'exploitation des forêts et des mines, soit depuis I'achèvement de 
Ia route transcanadienne qui traverse 'lIe. La production des pates 
et papiers a fait de grands progrès, tout comme l'exploitation du 
minerai de fer, do plomb, do zinc, du r.uivre, de I'or, de l'argent, 
de l'amiante et do gypse. Les Terre-Neuviens attendent Ie develop-
pement des techniques maritimes de récupération pour exploiter 
les importantes reserves de pétrole el de gaz naturel qui gisent 
au large de leurs côtes. 

Le s 	cli mats 	d u 	C a n a d a 

La dimension et Ia diversité do Canada produisent on kaléidos-
cope oU regnent Ia plupart des climats de l'hémisphère occidental 
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l'hiver nous amène le froid et Ia neige de Ia Sibérie, tandis que 
l'été nous apporte Ia chaleur et I'humidité des Caraibes. Le Canada 
est vraiment un pays de contrastes et d'extrêmes climatiques. 
Le Nord En juin, dans le Nord du Canada, le soleil du milieu de 
I'été ne se couche pour ainsi dire jamais. C'est olors que des golfeurs 
venant du monde entier se réunissent pour participer au celebre 
tournoi de golf de Yellowknife, dons les Territoires du Nord-Ouest. 
lci, les étés sont ensoleilles, mais courts. C'est pourquoi les golfeurs, 
pour ne pas perdre de temps, prennent le depart peu après minuit. 
Une fois l'ete terminé, les golfeurs et les residents de Ia place se 
retrouvent a l'intérieur. Dons le Nord canodien, l'hiver est long, 
blanc, sombre et froid. La temperature demeure inférieure a -18°C 
durant au moms cinq mois et Ia variation annuelle est l'une des 
plus grandes en Amerique du Nord. C'est aussi dons I'Arctique 
que se forment les masses d'air glacial qu, chaque hiver, balaient 
one grande partie de l'Amerique du Nord et otteignent parfois 
les ilots du sod de Ia Floride. 
Malgré ce que 'on croit generalement, le Nord reçoit moms de 
neige que les autres regions du pays. Les précipitations annuelles 
sont si foibles que de grandes étendues nordiques seraient déser-
tiques en l'obsence du pergelisol, qui humidifie Ia surface du sol. 
Yellowknife, par exemple, reçoit au maximum 25 cm de précipi-
tations par année. 
La Colombie-Britannique L'extrême diversité du climat canadien 
n'est nulle port ailleurs plus frappante qu'en Colombie-Britannique. 
II y a là des rivières torrentielles et des vallées dessechees; one 
douceur mediterraneenne et des côtes brumeuses; des forêts ombro-
philes du Pocifique et des plaines enneigées; des sommets couronnés 
de neige et des TIes éporpillées dons le golfe. Les variations clima-
tiques sont si extremes que les residents de Vancouver peuvent jouer 

Notre climat : saisissont, mais pas Ia plus extreme 

Le jour le plus chaud 
Au Canada : 45°C, Midale et Yellow Grass (Saskatchewan), 
le 5 juillet 1937. Dans le monde 58°C, Al'ozizyoh, Libye, 
le 13 septembre 1922. 
Le jour le plus froid 
Au Canada -63°C, Snag (Yukon), le 3 février 1947. Dons le 
monde -89,6°C, Vostok, Antarctiquo, Ic 21 juillet 1983. 
La region Ia plus aride 
Au Canada 12,7 mm, Arctic Bay (Territoires du Nord-Ouest), 
1949. Dans le monde : 0,0 mm, Arico Chili, aucune pluie 
pendant 14 
Le jour Ia plus pluvleux 
Au Canada 489,2 mm, Ucluelet Bryiinor Mines (Colombie-
Britannique), Ic 6 octobre 1967. Dans Ic monde : 1869,9 mm, 
Cilaos, lie de Ia Reunion, Ic 15 mars 1952. 

Fumée do mer Los eaux qui so trouvent au large do Ia 
pCninsule Avalon do Terre-Neuve et au-dessus des Grands 
Bancs figurent parmi les plus brumeuses du monde. La efumCe 
de mere se forme lorsquo do l'air chaud et humido en prove-
nance du sud so méle a l'air froid situé au-dessus des eaux 
glaciales, parfois envahies par des glocas flottantes, du courant 
du Labrador. Ce brouillard pénètre égolement dans Ia region 
do Halifax, en Nouvolle-Ecosse, qui connoit une visibilité do 
purée do pois environ 122 jours par année. 
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au golf et faire du ski le même jour, en plein hiver. 
Comme les eaux du Pacifique sont generalement assez chaudes 
et ne gèlent jamais, les hivers le long de Ia côte ouest sont les plus 
doux cu pays, et Ia choleur de l'été est agreable. II tombe cependont 
beaucoup de pluie et de bruine en hiver. Les versonts des montagnes 
sont donc les Iieux les plus humides du Canada. aSi on peut voir 
es montagnes, disent les gens de la place, II va pleuvoir. Si on ne 
les volt pas, c'est qu'il pleut déjà. 
Ce climat océanique n'a guere d'effet sur le reste du Canada. Les 
montagnes de Ia Cordillère empêchent les courants d'air humide, 
circulont a basse altitude depuis l'océon Pocifique, de pénétrer plus 
o l'est. A 400 km de Ia côte, entre Ia chaine Côtière et les Rocheuses, 
le climat est continental. De l'oir froid de l'Arctique venant des 
Prairies se répand dans les Rocheuses, ce qui donne des hivers froids. 
Plus au sud, Ia chaine Côtiere forme un écran que Ia plule ne peu 
traverser, ce qui donne lieu ô des zones fig urant parmi les plus 
andes du Canada. 
Le climat de Ia moitlé nord de ia province, influence a Ia fois par 
l'Arctique et par le Pacifique, est caractérisé par des hivers longs 
et froids, et par des étés courts et frais. Un grand nombre de versants 
occidentaux et de hauts sommets reçoivent d'ailleurs plus de 400 cm 
de neige par année. 
Les Prairies En 1882, le guide qu'on donnait aux colons chant 
s'etoblir dons le Nord-Ouest disait toute Ia vérité : Ae climat du 
Manitoba consiste en sept mois de temperature arctique et cinq 
mois de temps froid. Les relevés meteorologiques révèlent que 
les enfants de cette province ont Pu se lancer des balles de neige 
tous les mois de l'année, sauf en juillet. De fait, les provinces des 
Prairies ont le climat continental he plus extreme et le plus impré-
visible du Canada. 

En raison de l'absence de hautes montognes, les Prairies sont 
exposées aux vents de l'Arctique en hiver et a I'oir sec et chaud 
du sud en été. De plus, étant situées en plein centre du continent, 
elles ne beneficient pas de l'influence des oceans. Consequemment, 
les provinces des Prairies subissent, porticulierernent dons le sud 
agricole, des changements brusques de temperature et des varia-
tions onnuelles incroyables, parfois supérieures 0 50°C. 
id, les hivers sont longs et froids, mais secs et ensoleillés. Les étés 
courts, chauds et peu humides conviennent parfaitement a Ia culture 
de céréales de haute qualite. Les précipitations sont foibles, mais 
quand elles se produisent, elles prennent ha forme de tempêtes de 
neige en hiver et de violents orages en été. Certains étés, le manque 
de précipitcitions ainsi que des temperatures et des vents chouds 
provoquent de grondes sécheresses. 
La region centrale Montréal, située au coeur de Ia region 
centrole, reçoit plus de neige que toute autre gronde ville du monde. 
Approximativement 40 millions de tonnes de neige tombent du ciel 
chaque hiver, ce qul coUte 0 Ia ville environ 45 millions de dollars 
pour deneiger les rues. Saviez-vous qu'enlever 40 millions de tonnes 
de neige, c'est comme remorquer 200000 voitures compactes par 
jour pendant sept mois? 
Au sud-ouest de Montréal, les Grands Lacs, avec leur volume d'eau 
de 23000 km 3  constituent un immense reservoir de chaleur qul 
modifie Ia temperature du sud des provinces de 'Ontario et du 
Quebec. Les Grands lacs maintiennent les temperatures hivernales 
plus douces qu'ailleurs au Canada. La saison agricole, qui dure 
220 jours, est assez longue pour permettre au mals de pousser 
presque aussi bien que dans Ic Midwest américain. Les pêches, 
les pommes et les raisins sont cultivés sur une base commerciale 
sur les rives des lacs Erie et Ontario. 



it 	_ - 
Utlilsatlon des c 
(CFC) au Canada 

Mousw 

FrIQodOnss 

- 

jØ(OSO$ _r 
— 
Ds W 

i . i 
Soum: 	 0 	2 	4 	6 	8 
&Mronn.n,,nt Caada En rniliers de Ionnes I 

I 	ir 

I 

t 
11'  

i 	
volo 

 
\ 



,ARCHEZ, MARCHEZ, MARCHEZ / SUR LES TRACES DE NOS GRANDS- PERES 

- DICTON INDIEN DES GITKSANS-CARRIERS 

Lorsque l'air froid hivernal est réchauffé de plusieurs degres par 
a masse d'eau, l'atmosphère recoit de grandes quantités 
d'humidité. Une partie de celle-ci retombe sous forme de neige 
au sud des Grands Lacs. A l'automne, Ia chaleur de l'été ayant 
été emmagasinée, l'arrivée du premier gel est retardee d'une ou 
deux semaines et Ce, usqu'à une distance de 10 a 15 km du rivoge. 
La region de l'Atlantique Les habitants de Ia region de l'Atlan-
tique ont des expressions bien a eux - le nordet, le >silver thaw>>, 
Ia fumée de mer - pour décrire les tempêtes, Ia pluie verglaçante 
et l'epais brouillard qui caractérisent leur coin de pays. Aussi, les 

Terre-Neuviens racontent a leurs visiteurs qu'il y a deux saisons 
dans leur province, soit le mois d'aoOt et l'hiver. 
Le nordet peut se presenter sous forme de lourdes précipitations, 
de blizzards ou de vents violents ayant Ia force d'un ouragan. II 
peut passer rapidement au-dessus de Ia region ou s'immobiliser 
pour Ia frapper pendant plusieurs jours. La côte atlantique de Ia 
Nouvelle-Ecosse, qui subit plus de tempêtes que n'importe queUe 
autre region du Canada, est toujours Ia plus touchée. Terre-Neuve 
>st quanta elle soumise aux vents les plus forts du pays, leur vitesse 
moyenne atteignant plus de 20 km a l'heure. L'lle-du-Prince-
Edouard est aussi victime de ces conditions climatiques volatiles, 
qui proviennent du Pacifique Nord et du golfe du Mexique, ce qui 
rond les hivers orageux et imprevisibles. 
Des orages de pluie verglaçante paralysent souvent Ia region de 
lAtlantique pendant plusieurs jours. en hiver. Ils endommagent des 
'naisons, des arbres, des lignes electriques et des véhicules automo-
biles, perturbant les transports et autres services essentiels. Un orage 
qui s'est abaffu pendant quatre jours sur St. John's, a Terre-Neuve, 
n avril 1984, a recouvert Ia yule d'une couche de glace ayant 

c>tteinl ucqu 15 cm d'épciisseur. 

Dans ce coin de pays, les étés sont chauds et ensoleillés. La yule 
de Chatcham, au Nouveau-Brunswick, présente même une 
moyenne d'ensoleillement annuel de 2000 heures. Cetfe tempé-
rature clémente facilite Ia tôche des agriculteurs et attire les touristes 
vers les nombreuses plages de Ia region, particulièrement celles 
de I'lle-du-Prince-Edouard. 

Les questions environnementales 

La pollution des cours d'eau, le smog des grandes villes et Ia conta-
mination de Ia nappe phreatique et du sol représentent quelques-uns 
des signes que le patrimoine naturel du Canada est en danger. 
De plus, des menaces mondiales corn me les changements clima-
tiques, Ia reduction de Ia couche d'ozone et les pluies acides demon-
trent que ia pollution ne respecte pas les frontières internationales. 
La montée des preoCcupations relatives a I'environnernent incite les 
Canadiens a modifier leur facon de penser et d'agir. Les individus, 
les entreprises et les gouvernements font tous un effort supplémen-
taire pour résoudre les problemes menaçant le Canada et le monde. 

Les changements climatiques Lorsque les gens brlent des 
combustibles fossiles ou deboisent de grandes surfaces, des gaz 
provoquant I'effet de serre, particulierement le bioxyde de carbone 
(CO2), s'accumulent dons l'atmosphre. Ces gaz retiennent Ia 
chaleur rayonnant a partir de Ia surface de Ia terre, Ce qui réchauffe 
graduellement l'atmosphère. La maorité du volume de CO2 
dégagé dons l'histoire de I'humanité a été émise au cours du XXe 
siècle, entrainant une augmentation de Ia temperature atmosphé-
rique moyenne de 0,5°C. Si l'émission des gaz provoquant I'effet 
de serre n'est pas considérablemerit réduite, Ia temperature 
moyenne pourrait encore augriienfe cl 3°C ci id 'an 21 00. 
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Ce réchauffement global pourrait donner au Canada un climat 
extrêmement sec qui aurait des effets désastreux sur l'ogriculture, 
Ia sylviculture et l'approvisionnement en eau. Aussi, les risques 
d'incendie et d'inondations cOtières pourraient augmenter. 
Le Canada s'est engage a stobiliser ses emissions de bioxyde de 
carbone et des outres gaz provoquant l'effet de serre en les fixant 
oux niveoux du 1990 Cot ob1ectif doit tie atteint en Van 2000. 
L'appauvrissement de Ia couche d'ozone Une autre 

preoccupation niatnuro touclie la reduction de Ia couche d'ozone, 
une fragile couche de gaz situCe dons Ia haute atmosphere qul 
obsorbe une bonne partie des rayons ultraviolets nuisibles do soleil. 
La reduction de Ia couche d'ozone est causée principalement par 
le chlorofluorocarbone (CFC), un produit chimique employé dans 
Ia refrigeration, Ia climotisation et ia fabrication d'emballage 
mousse. Toute reduction augmente 'exposition de Ia Terre aux 
rayons ultraviolets, ce qui peut provoquer une augmentation des 
cancers de Ia peou et menacer les cultures, les forêts et Ia peche 
en mer. 
En tant que signataire do Protocole de Montréal relatif a des 
substances qui appaovrissent Ia couche d'ozone, parrainé par 
l'Organisotion des Nations Unies, le Canada s'est engage a 
supprimer les CFC d'ici 1997. 
Les pluies ocides Les pluies acides causées par l'émission de 
dioxyde de souffre (SO2) et d'oxydes d'azote détériorent les lacs 
et les forêts. Pour amoindrir le probleme des pluies acides ou 
Canada, il faut diminuer de moitié les depots acides provenant du 
Canada et des EfatsUnis. En 1991, l'Accord canado-américain 
sur Ia qualite de Vair a fixe cet objectif pour 1994. 
La quolité do l'oir urbain Grace a des normes plus sévères en 
matiere demission de goz d'echappement des vehicules automobiles 
et 6 l'élimination de 'essence au plomb, les Canadiens respirent 

maintenant on air plus pur. Cependant, l'ozone qui se trouve au 
niveau do sal, et qui entre dans la composition du smog, demeure 
on probleme. Plus de 50% des Canadiens vivant dans les regions 
orbaines sont exposes a des concentrations trap élevées d'ozone. 
En 1990, les qouvernernents federal et provincioux ont élaboré un 
plan stra1..qcue do 15 ons pour réduire les concentrations d'ozone. 
Les déchets solides Le Canada produit plus de déchets par 
hcrhitarit pu tout ' pays. Chaque jour, le Canadien moyen 
met a la poubelle environ 1,8 kg d'ordores menagères. II n'est donc 
pas étonnont que les municipolités a Ia grandeur do pays manquent 
d'espace poor enfouir ces dechets. 
Confrontés a ce probleme, les Canodiens s'efforcent maintenant 
de reduire leurs déchets solides. Les programmes municipoux de 
compostage et de recyclage gagnent en popularite et les consom-
mateurs demandent lo reduction des emballages. Certains experts 
ont même propose de produire de I'energie en brOlant les déchets. 
Malheureusement, celo pourroit entrainer des emissions de gaz 
carboniques et d'autres sous-produits dangereux. 
La faune et Ia fore menacóes Les habitats fauniques do Canada 
disparaissent a un taux alarmant. Les marecoges, oU poussent de 
nombreuses espèces de plantes et habitent une grande variété 
d'animaux, sont particulierement vulnerobles. Déjà, 20 millions 
d'hectares de marécages canadiens ant été détruits. Les oiseaux 
aqoatiques qui se reprodoisent et hivernent dans les marécages 
sont menaces par cette destruction. 
Environ 7% du territoire et des reserves d'eau dooce du Canada 
sont toutefois totalement ou partiellernent protégés. Pour ce faire, 
on a créé des parcs nationaux et provinciaux, des reserves fauniques 
nationales et des refuges d'oiseaux. L'objectif do Canada est de 
protéger 12% de son territoire et de ses reserves d'eau douce d'ici 

I'an 2000, 
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o vie durant, ma vision do Canada a garde l'empreinte de mes douze premieres années en Saskatchewan, dans one region 

cu sod de Regina aussi lisse qu'une table de billard. Toute cette immensité de terre et de del m'a vite appris que ma propre existence 

passoit par Ia conscience de soi. Un tel detachement do reste de l'univers portait un lourd tribut l'évidence que Billy Mitchell étaif 

mortel, qu'il pouvait mourir. Ce constat m'a beaucoup aide a faire Ia part entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, entre 

ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. Cela m'a aussi fait prendre véritablement conscience de mon moi. 

Et comme d'autres au coeur de l'Amérique, sur les landes d'Angleterre, sur les steppes de Russie, cela m'a mené a l'écriture. 

W.O. Mitchell, tie a Weyhurn en Saskatchewan. Romancier el dr aritaturge, Membre de ]'Ordie du Canada, a u t o is 	pandora de In 

eocock Medal For Humor. 
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Plusieurs mois avant sa mort, en 1991, le critique littéraire canadien 
Northrop Frye avait souligne dans un discours que le Canada 
conserve son identité propre grace a ses nombreuses personnalites. 
Effectivernent, Pa diversité constitue Pe coeur et l'âme du Canada. 
Les Canadiens porlent français, anglais, ourdou, espagnol, chinois 
et une douzaine d'autres langues. us pratiquent le christianisme, 
le bouddhisme, Pe judaisme, l'islczm et d'autres religions 	ou 
pas de religion du tout. Ils portent des corn plets, des robes, des 
tchadors, des turbans et des caftans, mangent de Ia moussaka, 
du taboulé et du carl, en plus des mets typiquement canadiens. 
Certains vivent a Ia ferme, d'autres ont choisi Pa petite ville et plus 
encore, le grand centre urbain. Beaucoup de Canadiens sont céliba-
taires et de plus en plus vivent en union libre, en familie mono-
parentale, en farnille a double revenu et en famille reconstituée 
comprenant souvent des enfants de manages précédents. 
Selon Pes chiffres de population de Statistique Canada, cetfe diversite 
était le produit en 1991 de 27,3 millions de Cariadiens, soif huit 
fois Pa population de 1867, qui s'étabiissait alors a 3,4 millions de 
personnes. La diversité du Canada va sans doute continuer a 
s'elargir, mais so population pourrait cesser d'augmenter. Un déclin 
de celle-ci pourrait en effet s'amorcer au tournant du siècle. Ce 
declin serait cause par Ia faiblesse de Ia fécondité les Canadiens 
n'auraient pas assez d'enfants pour assurer le renouvellement de 
Ia population. Au faux actuel, l'immigration peut retarder le 
processus, mais elle ne peut Pe stopper. Les experts croient que, 
si Ia tendance actuelle se maintient, Ia population du Canada attein-
drait son maximum, soit tout près de 30 millions de personnes, vers 
I'an 2025. Elle se stabiliserait ensuite autour de 18 millions, chiffre 
atfeint pour Ia premiere fois a Ia fin des années 1950. 
Le déclin de Ia population n'est qu'un des nombreux changements 

qui pourraient affecter Ia société canadienne. D'ici 40 ons, le 
pourcentage des personnes agees pourroit doubler. Encore plus 
de Canadiens vivent seuls, et I'immigration continue d'alimenter 
le kaleidoscope canadien de cultures et de coutumes. Alors que 
le Canada se trouve a l'aube du XXIe siècle, une seule evidence 
s'impose comme le mentionnait Northrop Frye, Ia diversité. La 
société canadienne pourrait connaltre de nouveaux modes de vie 
et de nouvelles croyances, mais elle sera toujours 'une des plus 
dynamiques au monde. 
Le present chapitre trace Pe portrait demographique du Canada 
l'amalgame des langues, des religions, des types de familIes et des 
gens qui forment I'identite propre du pays. On y retrouve aussi 
les teridances qui paurraient influer sur son avenir. Un petit portrait 
de chacune des huit provinces et des deux territoires du Canada 
complete le chapitre. 
Pour piusieurs des sujets traités, les donriees du recensement de 
1991 ont été utilisées. Toutefois, dans certains cas, les données des 
recensements de 1981 et 1986 étaient les plus récentes. 

L'expérience de I'immigrant 

Vers Ia fin du XlXe siècle, des milliers d'immigrants cornmencaient 
leur nouvelle vie au Canada dans une petite cabane au milieu des 
Prairies. Dans ces dures conditions en region eloignee, les premieres 
années de Ia nouvelle vie des colons n'étaient qu'un long combat 
pour Ia survie. D'ailleurs, Peurs lamentations ressemblaient bier, 
souvent a celie-ci Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur 
infortuné que le suis, a 3000 mules de sa terre natale, eta 75 mules 
de toute autre vie humainej 
Aujourd'hui, Ia majorité des immigrants font face 6 des défis d'une 
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autre nature. Pour ces néo-Canadiens, les rigueurs de Ia petite ferme 
familiale ont été remplacees par les exigences de la société moderne. 
Leurs premiers pas en sol canadien ont souvent lieu dons un 
aéroport, et beaucoup debutent leur nouvelle vie dons une tour 
d'habitation. Ils doivent souvent apprendre une des deux, voire 
es deux longues officielles du Canada, se familiariser ovec les lois, 
s'adapter aux us et coutumes du pays, trouver du travail et se 
dénicher une demeure. Mais comme les premiers colons, Ia majorité 
des immigrants s'acclimatent rapidement. Leur contribution insuffle 
une nouvelle énergie a l'économie et a Ia société canodienne. 
Depuis Pa creation de Ia Confédération canadienne, en 1867, le 
pays a connu deux importantes vagues d'immigration une 
premièreentre 1901 et1931 etunesecondeentre 1951 et1981. 
Le Canada a accueilli plus de 4 millions d'immigrants durant 
chacune de ces periodes. 
Au cours de l'histoire du Canada, Ia majorité des immigrants sont 
venus d'Europe et des Etats-Unis. Toutefois, cette situation a change 
dans les années 1960, lorsque le mérite a été retenu comme critère 
de selection des immigrants. En 1991, plus de 70% des immigrants 
du Canada, qui venaient de plus de 150 pays, étoient originai-
res d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, alors que moms de 25% 
provenalent d'Europe et des Etats-Unis. 
Aujourd'hui, l'âge moyen de l'immigrant est de 27 ans, alors que 
'age moyen au Canada est legerement supérieur a 30 ans. II est 
generalement plus scolarisé et competent que Ia moyenne des 
citoyens nés au Canada. Par ailleurs, le nombre de femmes qui 
immigrent au Canada est a peu prés le même que celui des hommes. 
La plupart des immigrants s'établissent en Ontario, au Québec 
et en Colombie-Britannique. Comme de nombreux Cariadiens, ils 
sont attires par Pa grande ville, 16 ou se trou vent Ia majorité des 

emplois. Environ 35% d'entre eux se rerident a Toronto, 14% a 
Montréal et 11 	a Vancouver. 
Les immigrants contribuent grandement a I'economie canadienne. 
Ils créent des entreprises, investissent et achétent des produits et 
services. En 1988 seulement, leur contribution a atteint plus de 4,5 
milliards de dollars. En outre, ils recourent moms a l'aide sociale 
que les Canadiens d'origine. Comme leur revenu moyen est plus 
élevé, leur contribution fiscale est plus importante. Les neo-
Canadiens, generalement scolarises et specialises, enrichissent le 
Canada d'une excellente competence professionnelle. 
Le recensement de 1986 a révélé que 4 millions de personnes, soif 
16%de Ia population totale, n'étaient pas d'origine canadienne. 
Aux Etats-Unis, 6% de Ia population provient d'un autre pays, alors 
qu'en France, Pa proportion des étrangers est de 11 % et en 
Australie, de 22%. En 1986, 6,3% des Canadiens appartenaient 
a une minorité visible. Dans les grandes villes du Canada, ce 
pourcentage est encore plus important plus de 17%  a Toronto 
eta Vancouver; 10% a Calgary eta Edmonton; 7% a Montréal. 
Depuis le debut des années 1970, le gouvernement fédéral applique 
une politique de multiculturalisme qui a pour but d'encourager les 
Canadiens a conserver et a developper leur patrimoine culturel. 
En dépit de cette politique, le pays con nait des incidents lies au 
racisme et a I'intolerance. Un des grands défis du pays est d'éliminer 
Ia discrimination, afin que tous les Canadiens puissent participer 
pleinement a ia vie de leur société. 

La transformation de Ia famille canadienne 

Dons les années 1800, Ia grande major tté des Canadieris deiireu- 
raient et travaillaient a Ia ferme familiale, La plupart des entreprises 
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ES ARRIERES-GRANDS-PARENTS AUX ARRIERESPETITS-ENFANTS, NOUS NE SOMMES OUE DES MAILIONS DE LA CHAINE 

- PROVERBE NASKAPI 

étaient aussi du type familial. Puisqu'il n'y avait pas de filet de 
sécurité, comme l'aide sociale et l'ossurance-chomage, les gens 
comptaient sur le soutien de leurs proches, de Ia communauté et 
des institutions religieuses en cos de besoin. Couramment, les 
grandes families rossemblaient sous un même toit les enfants, les 
parents et les proches comme les grands-parents. 
Cependant, des changements radicaux dons lo situation écono-
mique du Canada ont entraIné une redefinition de Ia famiiie 
et de son role dons Ia société. Aujourd'hui, Ia familie cariadienne 
peut We composée de parents ou travail, de parents ceiibatai-
res, de parents vivant en union libre, de grands-parents, ou 
encore de parents ayant des enfants issus de manages precedents. 
La famille dite troditionnelle - Ia mere a Ia maison, le pere au 
travail, les enfants a i'ecoie - n'o d'ailieurs été repandue que de 
Ia fin de Ia Seconde Guerre mondiale jusqu'au debut des années 
1960. 
II y a a peine une generation, nombreuses étaient les families de 
trois, quatre et même cinq enfants. De nos jours, beaucoup de 
couples n'ont qu'un enfant, ou pas d'enfant du tout. En 1991, Ia 
fomille moyenne comptait 3,1 membres, alors qu'en 1961, elle en 
comptait 3,9. La diminution de la tailie de Ia famille est en partie 
causée par l'augmentation du nombre de families monoparentales. 
Toutefois, Ia principale raison est Ia baisse du taux de fecondite - 
ies Canodiens ant de mains en moms d'enfants. 
En 1989, le taux de fécondité était de 1,7 enfant par femme, alors 
qu'il s'élevait a 3,5 en 1951. Le faux octuel est donc infénieur a 
Ia marque de 2,1 enfants par femme necessaire au renouveile-
merit de Ia population. Cela signifie que si l'immigration cessait 
et que le faux de fécondité demeurait a 1,7, le dernier Canadien 
disparaItrait dons environ 800 ans. Le taux de fecondité du Canoda 

est néanmoins plus elevé que celui de Ia plupart des pays 
occidentaux. 

On croit generalement que Ia baisse du faux de fécondité est 
récente. En réaiité, elle a débuté ii y a environ 120 ons. Elle a 
toutefois connu des hausses temporaires vers ia fin des années 1930 
et lors du fameux baby-boom de Ia fin des années 1940 jusqu'ou 
debut des années 1960. 
L'un des changements ies plus remarquabies de Ia société 
canadienne demeure i'augmentotion des families a double revenu, 
soit les familIes oO les deux con joints trovoilient. Au debut des onnées 
1960, Ia piupart des familIes étaient du type traditionnel, c'est-à-dire 
que seul i'epoux occupait un emploi. De nos jours, Ia famille a 
double revenu semble être Ia norme. 
Le nombre de familIes monoparentales a egalement ougmente 
considérablement au cours des dernières années pour atteindre 
13% en 1991, comparativementô 10% en 1971. Les principo-
les raisons avancées sont le divorce (29,9%), les separations 
(29,6%), ie veuvage (27%) et ies naissances hors manage (13,4%). 
Dons Ia piupart des cas, le chef de Ia famiile monoparentale est 
une femme, et de plus en plus souvent, une jeune femme, Ogée 
de 15 a 34 ans. Généralement, les families monoparentales ont 
un revenu inferieur a lo moyenne et elles recourent plus souvent 
a i'aide sociaie. C'est pourquoi les enfants de famille monoparentale 
sont souvent moms bien loges, ant une sante plus précaire, une 
moms bonne education et mains de loisirs. En outre, bon nombre 
de families monoparentales ne recoivent pas, du conjoint absent, 
le versement de Ia pension alimentoire. Une enquête de Statistique 
Canada réalisée en 1985 révèle que, psychologiquement, les 
parents seuls semblent avoir une vie plus difficile que Ia majonité 
des Canadiens. 
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M a r i a g e 	e t 	d i v o r c e 

Le divorce, princpaie cause de l'augmentation des families monopa-
rentales, touche maintenant le tiers des manages canadiens. La 
divortialité a monte en flèche lorsqu'une loi, odoptée en 1968, a 
facilité i'obtention du divorce. Le taux canadien n'est toutefois pas 
exceptionnel comporativement a celui d'autres pays occidentaux 
industrialisés. En 1990, ii était de 416,3 divorces pour 1000 
manages, soit presque trois fois plus qu'en 1969 (143,3). Le plus 
haut taux a été de 449,9 pour 1000, en 1987- 
Plus de 40% des manages de 1990 comptoient au moms un conjoint 
ayant déjà été mane. De nombreuses personnes divorcees se 
remorient donc un lour. Cette pratique est a I'origine de beoucoup 
de families reconstituées, c'est-a-dire des families comprenant des 
enfants nés de manages precedents. 
L'union libre semble être une étope nécessaire avant le manage 
pour beaucoup de jeunes Canadiens. Les couples vivant en union 
de fait avant le manage, ou préférant ce genre d'union, sont 
devenus plus nombreux dans les années 1970. En 1991, environ 
5,5% des oduites vivaient en union libre. En 1990, 28% des 
Canadiens ages de 18 a 64 ans avaient vécu en union de kit au 
moms une fois. L'union libre est très courante chez les femmes dans 
a vingtaine et chez les hommes âgés de 25 a 35 ans. 
Même si les Canadiens sont nombreux a divorcer eta vivre en union 
de fait, le manage est toujours oussi populaire. En 1985, Statistique 
Canada estimoit qu'environ 85 % des Conodiens se marieroient 
au moms une fois. us tendent cependant a se marier un peu plus 
vieux. L'âge moyen au premier manage était en 1990 de presque 
26 ans pour les femmes, et 27,9 pour les hommes. Dans les années 
1950 et 1960, 	Canadiens se mariaieri heaucoup plus leunes - 

22,5 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes. 
Puisque Ia grande majorité des Canadiens se morient, les families 
a deux conjoints sont toujours les plus répandues. Aujourd'hui, les 
parents se partagent de pius en plus les tôches familiales et domes-
tiques. Chez les generations précédentes, ces taches étaient presque 
toujours confiées aux femmes. Ce changement est apparu iorsque 
ies femmes ont intégré de façon importante le marché du travail. 
Quelque 58,2% des femmes âgées de 15 ans et plus faisaient partie 
de Ia population active en 1991, comparativement a 35,4% en 
1966. 

Vieillissement de Ia population 

La génération du baby-boom, avec ses 9 millions de personnes, 
forme environ le tiers de Ia population canadienne. Nées entre 
1947 et 1966 a un rythme de 400000 a 500000 par année - 
ces personnes ont mointenant de 25 a 44 ans. En raison de leur 
nornbre, elies ont profondément bouleversé Ia société. Pendant 
leur enfonce, elies ont force les autorités scoloires, débordées par 
i'augmentation des effectifs, a construiie de nouveiles écoles. Pius 
tard, elles ont aussi engorge les universités. Maintenant qu'elles 
sont adultes, leurs choix influencent a peu près tout ce qui se situe 
entre les strategies de comniercialisation des produits et le prix des 
maisons. 
Le XXle siècle verra trés tot les membres de Ia génération du baby-
boom ranger leurs porte-documents, uniformes et bones de travail. 
Lorsqu'ils auront tous pris leur retroite, le vieiliissement de Ia popula-
tion aura progressé. En 1991, 11,6% des Canodiens étaient ôgés 
de 65 ans et plus, aions qu'en 2031, c" chiffre pourrait atteindre 
22 %. 
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I 

Le Canada clans un monde en 
vielilissement 
(Population de 65 ans et plus) 

Allemagno 	1€- I ()Ij',I 	1990) 

RoyaLlme-Uni 'lU): 

-ran) 	YOO 

In's 	1 

Japr' 	199Y 

renpcocova 	1b: 

¶ 

loult;1tage) 
I 	 '- 

Sourc,, 
a Irons i/ores 1Iemoqi-aph,c Handbook 1991 	

: --- - -; 	- 



AVENIR ESr AUX CANADIENS 
- LOUIS FRECHETTE, 1887 

Le vieillissement de Ia population est cause par Ia diminution du 
nombre d'enfonts. Les jeunes représentent une proportion de plus 
en plus réduite de Ia population. Par surcroIt, autant les femmes 
que les hommes vivent maintenant plus longtemps. Les soins de 
sante ne cessent de s'aniéliorer, les Canadiens mangent mieux, 
prennent plus d'exercice et fument et boivent moms. 
Le vieillissement vane selon les regions du pays. Au Yukon et dons 
les Territoires du Nord-Ouest, Ia population est en moyenne plus 
jeune. De fait, les personnes âgées représentaient mains de 4% 
de Ia population en 1991. Par contre, a I'lle-du- Prince- Edouard, 
au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, les 
alnés formaient plus de 12% de Ia population. Si ces provinces 
étaient des pays, ils figureraient parmi les plus ((dg6sz au monde. 
D'outres pays occidentaux ont egalement des populations vieil-
lissantes. En Suede, les personnes du troisième age representent 
17% de Ia population; un pourcentage que le Canada n'atteindra 
que dons 20 ou 30 ans. L'Allemagne, Ia France, le Royaume-Uni, 
Ia Tchecoslovaquie et les Etots-Unis sont aussi des pays plus uôgés 
que le Canada, qui est toutefois en train de les ratfraper. 

Bien qu'elle soit jeune comparativement a celle d'autres pays indus-
trialisés, Ia population di, Canada est plutôt vieille par rapport a 
celle de pays en developpement comme le Mexique, le Brésil, les 
Philippines et le Zaire. Dons chacun de ces pays, les personnes agees 
constituent moms de 5%  de Ia population. 

D a 	no m b re u x 	p e up I e s, 
de 	no m b r e u s e s 	lang u e s 

Aujourd'hui, Ia vaste majorité des Canadiens parlent I'une des deux 
langues officielles, ou les deux, a savour le froncais et l'anglais. 

En 1986, l'anglais était Ia langue maternelle - premiere langue 
apprise et encore comprise - de 61 % des Conadiens, et le français, 
de 24%. Par ailleurs, 16% parlaient les deux longues. Seulement 
1,1 % des Canadiens ne pouvaient converser ni en francais ni en 
anglais. 
Les premieres langues parlées au Conoda furent celles des peuples 
autochtones. Ces langues anciennes reflètent des milliers d'années 
de vie étroitement liée a Ia terre. 
Les explorateurs européens, qui ant les premiers rencontré les Inuit 
dons le Nord canadien, furent estomoqués devant Ia facilité avec 
laquelle ces derniers se deplacaient sans points de repère dons Ia 
toundra, Ia neige et Ia glace. Parce qu'il en allait de leur survie, 
les lnuit connaissaient parfaitement le terrain. us pouvaient donc 
identifier facilement des points de repère, invisibles aux yeux des 
Européens. Cette parfaite connaissance du terrain transparait dons 
Ia langue des Inuit, l'inuktitut, qui compte pas moms d'une douzaine 
de termes pour designer Ia neige. Par exemple, il y a Ia neige 
poussée par le vent (notiruvooq), Ia neige humide, lourde (kinirtaq), 
Ia neige fondante (mannguq) et Ia neige recouverte d'une mince 
couche de glace (qiasuqaq). 
L'inuktitut n'est qu'une des nombreuses langues - ii y en avait des 
douzaines - élaborées par les peuples autochtones du Canada. 
De nos jours, ii ne reste plus que 53 langues autochtones et plusieurs 
d'entre elles sont en voie d'extinction. Ainsi, seulement quelques 
centaines d'autochtones parlent les langues halda, tlingit et kuteniai-
ses sur Ia côte ouest. En 1986, environ 138000 Canodiens, soit 
0,6% de Ia population, utilisaient encore plusieurs langues autoch-
tones, mais seulement trois d'entre elles semblent avoir un avenir 
assure le cri, l'ojibwé et l'inuktitut. 
De nombreuses autres langues sonl porlCes ci, Canada. Le 



Vivre on yule En 1851, 
seulement 13% des 
Canadiens vivaient dons des 
agglomerations urbaines. 
Depuis lors, I'urbanisotion do 
Ia population n'a jamais 
cessé. En 1986, plus de trois 
Conadiens sur quatre 
habitoient dons des villes, 
des villages, des reserves et 
d'autres centres de 1 000 
habitants et plus ayant une 
densité de population d'au 
moms 400 personnes par 
kilometre carré. L'Ontario 
étoit alors la province Ia plus 

urbanisée du Canada recensernent de 1986 a révélé que les langues non cIficielles les 
(82,6%) et l'IIe-du-Prince- plus répandues au Canada sont l'italien et le chinois, chacune 
Edouard, Ia moms urbanisée, d'entre elles étont parlee par environ 250 000 personnes, ou 1% 
puisque près des deux tiers de Ia population. L'allemand, le portugais, le grec, l'espagnol, le 
do ses habitants vivaient polonais et I'ukrainien étaient quant a elles parlées par mains de 
dons des zones rurales. Un l% de Ic population chacune. 
peu moms du tiers des Certaines langues non officielles sont plus répandues que d'autres 
habitants du pays resident a selon l'endroit ou l'on se trouve au Canada. A Terre-Neuve, en 
Toronto, Montréal et Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick, cu Yukon et dans les 
Vancouver, les trois plus Territoires du Nord-Ouest, les langues autochtones sont les princi- 
grandes villes canad.ennes. pales langues non officielles. A l'lle-du-Prince-Edouard, le néerlan- 
En outre, les trois quarts des dais est important, alors qu'au Québec, c'est le grec, et en Ontario, 
Canocliens habitent a moms l'allemand. L'ukroinien et l'allemand sont des langues beaucoup 
de 150 km de Ia frontière parlées au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, tandis que 
américaine. le chinois est en tête de liste des langues non officielles en Colombie- 

Britannique. 

A Terre-Neuve, l'anglais constitue Ia langue maternelle d'à peu 
pies tout le monde, c'est-a-dire 98,8% de Ia population. Le Québec 
est Ia seule province ayant une malorité de francophones (82,8%) 
et le Nouveau-Brunswick, Ia plus grande minorité de francopho- 
nes (33,5%). Dens le reste du Canada, moms de 6% des Canadiens 
ont le français pour langue maternelle. 
Tout près de neuf Canadiens bilingues sur dix vivent au Québec, en 
Ontario et au Nouveau-Brunswick. Au Quebec, de loin Ia province 
a plus bilingue, Ia proportion des personnes qui parlent français 
augmente regulierement. Dans le reste du pays, le pourcentage 
des personnes qui porlent anglais connalt oussi une hausse. 



On déméncigel D'un 
recensement a I'autre, c'est-
a-dire tous les cinq ans, près 
de Ia moitié des Canadiens 
ont fait leurs valises, rempli 
leurs boites et appelé les 
déménageurs. En effet, les 
Canadiens sent parmi les plus 
grands amateurs de déména-
gement au monde. Aussi, 
changer de residence signifie 
souvent changer de province. 
En 1986, 15% des Conadiens 
ne vivaient plus dons leur 
province notate et 4% 

avaient change de province 
au cours des cinq années 
précédentes. En 1990, Ia 
plupart des migrants inter-
provincioux sont allés on 
Ontario, on Colombie-
Britannique et en Alberta. 
Cependant, les migrations 
vont dons les deux sens. 
C'est ainsi qu'en Ontario, 
es portents ont été plus 
nonibreux que les arrivants. 
Souls l'Alberta, Ia Colombie-
Britannique et Ic Yukon ont 
connu des balances positives. 

/E SUIS CONVAINCU OUE LE CANADA A UNE ÂME. 
- ROBERTSON DAVIES. 1987 

Les plus grandes concentrations de personnes n'ayant nile francais 
ni l'anglais comme langue maternelle se trouvent a Toronto, 
Montréal et Vancouver. Ce n'est pas étonnant puisque ces villes 
sont les principales destinations des immigrants. Ainsi, en 1986, 
13% des Montréalais avalent une langue maternelle autre que 
le froncais et l'anglais, comparativement a 1,5% pour le reste du 
Québec; a Toronto, le pourcentage s'élevoit a 26,3%, alors 
qu'ailleurs en Ontario, ii se situait a 10,9%; a Vancouver, Ia propor-
tion s'établissait a 21,3%, tandis qu'elle atteignait 11,8% dans 
le reste de la Colombie-Britannique. 

e 	S 	 r 	e 	I 	i 	g 	• 	o 

On retrouve au Canada des églises, des mosquées, des synagogues 
et des temples, mais de moms en moms de gens les frequentent. 
De 1961 a 1981, le pourcentoge de Conadiens sans appartenance 
religieuse est passé de 1 % a 7,3%. En 1981, 20,5% des habitants 
cle Ia Colombie-Britannique ne pratiquaient aucune religion. Par 
ontre, seulement 1 % des habitants de Terre-Neuve n'avaient 
ucune appartenance religieuse. 

Comme Ia pluport des premiers immigrants sont venus des pays 
hrétiens d'Europe, Ia population canadienne est majoritairement 
hrétienne. De kit, presque 90% des Conadiens se disaient chrétiens 
n 1981. 

Au debut de Ia colonisation, les rnissionnaires et les colons européens 
nt converti de nombreux autochtones au christianisme. Aujourd'hui 

toutefois, les autochtones a trovers tout le pays font revivre leurs 
traditions spirituelles. lls ont repris lo protique de Ia suerie>> (bain 
(li vp , Jr p .  u jeClnp el d H donse cm esprits Dc non- Iccux 
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YA FORIERESSE DE LOUISBOURG, EN NOUVELLE - ECOSSE, ERIGEE LORSQUE LE CANADA ETAIT UNE COLONIE FRANCAISE. 
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elements de leur religion troditionnelle ont oussi été conserves dons 
les rites chretiens qu'ils pratiquent. 
Les immigrants venus d'autres parties du monde comme l'Asie, 
l'Afrique et le Moyen-Orient ont opporfe, entre autres, le judasme, 
le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le sikhisme, le bahaIsme et 
plusieurs autres croyonces religieuses. Plus récemment, certains 
Canadiens se sont tournés vers des religions qui comptent plusieurs 
disciplines spirituelles préconisant Ia prise de conscience de soi. 
Parmi ces religions figurent Hare Krishna, Sri Chimnoy, le dharma-
dotu et Ia meditation transcendantale. 

Le S 	p r e m ières 	notions 

Plusieurs peupks autochtones expliquent Ia creation du monde ovec 
une histoire de frères jumeaux. L'un d'eux tente de créer un paradis 
pour les humains, mais l'autre détruit a peu pres tout de ce monde. 
II en résulte le monde imparfait dons lequel nous vivons. 
Ce mythe correspond beaucoup a la situation des peuples autoch-
tones du Canada, qui ont do faire face a des problémes comme 
le chornage et Ia pauvreté. Mais, comme le disoit l'auteur drama-
tique cr1 Tomson Highway : uLes shamans ont prédit que le peuple 
autochtone connaItrait un nouvel essor sept vies après Ia venue 
de Christophe Colomb. Le moment est venu ... Nous ne voyons 
plus Ia nécessité de continuer a vivre comme un peupie opprimé; 
nous voyons un bel ovenir devant nous. 
Lorsque les Européens arrivèrent sur le territoire qui allait devenir 
le Canada, plusieurs nations indiennes y vivaient déjà. Elles devaient 
constituer une population d'environ 350000 personnes. La malnu-
trition, les combats et Ia maladie décimérent cette population a 
un point tel que, en 1867, II ne restait plus que 140000 personnes. 

Mais depuis 1920, elle a augmenté plus rapidement que I'ensemble 
de Ia population canadienne. Selon les estimations du ministère 
des Affaires indiennes et du Nord (MAINC), environ 830000 
Canadiens étaient d'origine autochtoiie en 1991, soit3% de Ia 
population. 
La Constitution canadienne définit les autochtones comme étant 
Indiens, Inuit et Métis (personne d'ascendance mixte, c'est-à-dire 
blanche [generalement francaise] et indienne). Cependant, Ia 
plupart des programmes federaux destines oux autochtones du 
Canada s'appliquent seulement aux Iridiens inscrits en vertu de 
Ia Loi sur Ies Indiens, et aux Inuit. En 1991, le MAINC estimait qu'il 
y avait environ 423000 Indiens inscrits (60% d'entre eux vivaient 
dons des reserves), 215000 Iridieris non inscrits, 160000 Métis et 
38000 lnuit. 
Le chomage, les families monoparentoles, Ia forte mortalité (surtout 
infantile), le crime, Ia maladie, l'alcoolisme et Ia pauvreté sont 
choses plus courantes chez les autochtones que chez les autres 
Canadiens. Mais Ia statistique la plus alarmonte est sans doute le 
faux éieve de suicides chez les autochtones il est le double de Ia 
moyenne nationale chez les Indiens inscrits et le triple chez les 
Inuit. La mart violente, y compris Ia mort par le few et les armes 
a few, est aussi plus frequente parmi les autochtones. On attribue 
cette situation au fait que beaucoup de communautés autochtones 
ont des logements et des appareils de chauffage qui ne repondent 
pas oux normes de sécurité, au manque d'équipement pour 
combattre les incendies et au fait que les armes a feu soient très 
répandues. 
En comparaison avec les autres Canadiens, les autochtones du 
Canada, particulièrement dans les reserves et dons le Nord, 
vivent dons des logements surpeuples. En 1986, moms de 2% des 
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(ogements canadiens étaient surpeuples (plus d'une personne par 
piece), comparativement a tout près d'un logement autochtone 
sur dix. Dans les reserves, ce rapport augmente a presque trois 
sur dix, alors que chez les Inuit, ii est d'on sur trois. De plus, Ia plupart 
des autochtones habitent dans des regions rurales ou éloignees 
do pays. 
Les autochtones constituent one part de plus en plus importante 
de Ia population canadienne. Les femmes autochtones ont donc 
plus d'enfants que les autres Conadiennes. Ce taux de natalité élevé 
signifie egalement que Ia proportion des jeunes est plus importante 
chez les peoples autochtones que dans l'ensemble de Ia population. 
Les peoples autochtones do Canada vivent présentement ce que 
l'on pourrait appeler one renaissance spiritoelle et sociale. Au coors 
des 30 dernières années, l'esperance de vie a augmenté, pendant 
que les taux de mortalité ont connu one diminution importante. 
En ootre, duront les onnées 1980 et 1990, plusieurs chefs defile 
politiques, artistes et écrivains aotochtones ont acquis one recon-
naissance nationale. Aujourd'hui, les communoutés autochtones 
du Canada font appel a des rites traditionnels pour regler des 
problèmes modernes. Par exemple, les cérémonies et les rituels 
traditionnels de Ia guérison ont aide plusieurs bandes et tribus a 
combattre les abus lies a l'alcool et a Ia drogue. 

P e t i t s portraits d e s p r o v i n c e s 
et d e s t e r r i t o i r e s 

Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.) 
• Population en 1991 57649 
• Repartition de Io population selon Ia langue maternelle en 1986 

anglais, 55,3%;  français, 2,7%; autres langues, 42% 

• Proportion de Ia population orbaine en 1986 : 46,3% 
• Soperficie 3426320 km 2  

LesT. N.-O. forment Ia seule partie do Canada oij les autochtones 
sont maloritaires. En 1986, près de 60% de Ia population était 
d'oscendance autochtone. C'est aussi dans les T. N.-O. que Von 
refrouvait le plus grand nombre de familIes monoparentales dirigées 
par one femme. En 1991, 22% des couples vivaient en union libre, 
soit le plus fort pourcentage au Canada. LesT. N.-O. forment Ia 
population Ia plus jeone do Canada - moms de 3%  des habitants 
ont plus de 65 ans. Le faux de fécondité des femmes y est aussi 
le plus elevé do pays. En 1989, il atteignait près de trois enfants 
par femme. 
Yukon 

• Population en 1991 : 27797 
• Repartition de Ia population selori Ia langue maternelle en 1986 

anglais, 89,1 %; francais, 2,6%; autres langues, 8,3% 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 : 64,7% 
• Soperficie : 483450 km 2  

De nombreuses villes canadiennes ont une population pius 
nombreuse que celle du Yukon, là oU le nombre de personnes 
n'est plus important que le nombre d'ours grizzly que dans one 
proportion de quatre pour on. En 1986, 20% de Ia population 
do Yukon était d'origine autochtone. Six groupes d'Athaposcans 
vivent dans ce territoire, a savoir les Kutchin, les Han, les Tuchone, 
les TIingit de I'intérieur, les Kasha et les Tagish. Par ailleurs, les 
lnuit vivent le long de Ia côte nord do Yukon depois 5000 ons. 
Le Yukon se classe au deuxième rang ao Canada en ce qui 
concerne le nonibre d'unions libres. En 1991, presque 20% des 
couples y vivaient en onion libre - Ie double de Ia moyenne 
nationale. 
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Terre-Neuve 
• Population en 1991 568474 
• Repartition de lo population selon Ia langue maternelle en 1986 

anglais, 98,8%; froncais, 0,5%; autres langues, 0,8% 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 : 58,9% 
• Superficie 405720 km 2  

The Roclo> (le roc) a Ia proportion d'anglophones Ia plus elevée 
du Canada. Presque tous les habitants ant l'anglais comme langue 
maternelle. II est probable que le climat rigoureux, le relief acCidenté, 
le taux elevé de chomage et l'économie fragile de cette province 
aient découragé les immigrants de s'y établir. Le pourcentage des 
Terre-Neuviens bilingues, évalué ô 2,6% en 1986, estle plus faible 
du Canada. La province Ia plus orientale du pays est egalement 
celle oO 1a religion avaitle plus de fidéles en 1981; seulement 1% 
de Ia popula)i ii navait alors aucune appartenance religieuse. 
IIe-du-Prince-Edouard 

• Population en 1991 129765 
• Repartition de Ia population selon Ia langue maternelle en 1986 

anglais, 94,1 0./0;  français, 4,7%; outres langues, 1,2% 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 38,1 % 
• Superficie : 5660 km 2  

L'lle-du-Prince-Edouard, souvent surnommée >d'Ile de Ia patate>> 
ô cause de Ia culture intensive de Ia pomme de terre, constitue Ia 
region Ia moms urbanisee du Canada - près des deux tiers de Ia 
population vivaient en region rurale en 1986. La foible superfi-
cie de 'lie Iui confère aussi Ia densite de population Ia plus élevée 
du pays, soit 22,4 personnes par kilometre carré. Tout comme a 
Terre-Neuve, les unions libres n'y sont pas très répandues. 
Seulement 6% des couples avaient choisi ce genre d'union en 1991. 

Nouvelie-Ecosse 
• Population en 1991 899942 
• Repartition de Ia population selon Ia lorigue maternelle en 1986 

anglais, 93,8%; français, 4,1 %; autres langues, 2,1 % 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 54% 
• Superficie 52841 km 2  

Comme les autres provinces atlantiques, Ia Nouvelle-Ecosse compte 
relativement peu de ménages de celibcitaires. Même si elle reçoit 
peu d'immigrants, elle a tout de même une des plus grandes propor-
tions de gens de race noire du Canada. Ces derniers se sont établis 
par centaines dans cette province a Ia fin de Ia guerre de i'Indepen-
dance américaine, et par milliers après Ia guerre de 1812 entre 
Ia Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Le faux de fécondité de Ia 
Nouvelle-Ecosse est inferieur ô Ia moyenne nationale. 
Nouveau-Brunswick 

• Population en 1991 723900 
• Repartition de Ia population selon Ia laligue maternelle en 1986 

anglais, 65,3%; francais, 33,5%; autres langues, 1,3% 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 49,4% 
• Superficie : 71 769 km 2  

Le N ouveau- Brunswick est, après le Quebec, Ia deuxième province 
ia plus bilingue du Canada. Plus de 29 11/ode so population parlait 
le francais et l'anglais en 1986. La province compte aussi une 
importante minorité francophone; plus de 33% de ses habitants 
ont déclaré en 1986 avoir le français comme langue maternelle. 
Comme c'est le cas dons les autres provinces atlantiques, peu 
d'immigrants optent pour le Nouveau-Brunswick. Quant aux faux 
de divortialite et de fécondité, ils y sont inferieurs a Ia moyenne 
nationale. 
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Québec 
• Population en 1991 6895963 
• Repartition de Ia population selon Ia langue maternelle en 1986 

anglais, 10,4%; francais, 82,8%;  autres langues, 6,8% 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 : 77,9% 
• Superficie 1375655 km 2  

Le Québec est to seule province ayant une population majoritoi-
rement francophorie - plus de 80%. C'est egalement Ia province 
oCi les pratiques religieuses sont les plus uniformes. En 1981, plus 
de 88% des Québécois étaient catholiques romains. Le bilinguisme 
est aussi plus eleve au Québec que portout ailleurs au Canada 
en 1986, 34,5% de Ia population parlaitfrancais et onglais. De 
plus, le pourcentage des couples vivant en union libre (16,3%) se 
classe parmi les plus eleves du pays. Durant de nombreuses années, 
le Québec a eu le plus faible taux de fécondité du Canada. En 1989, 
le faux de Terre-Neuve était toutefois le plus foible. 
Ontario 

• Population en 1991 10084885 
• Repartition de Ia population selon Ia tongue moternelle en 1986 

ariglais, 78%; francais, 5,3%; autres tongues, 16,7% 
• Proportion de Ia population urbairie en 1986 82,6% 
• Superficie 916735 km 2  

L'Ontario, Ia province Ia plus peuplee du Canada, constitue Ia desti-
nation de plus de 50% des immigrants au Canada. C'est aussi cette 
province qui accueille le plus de migrants interprovincioux. Ces 
tendances devraient assurer une forte croissance de Ia population. 
On s'attend dailleurs a ce que Ia region de Toronto compte plus 
de 5 millions d'habitants avant Ia fin du siècle. La province de 
I'Ontario est to plus urbanisée du pays. En outre, elle partoge le 
dernier rang avec Ia Saskatchewan en Ce qui regarde Ia proportion 

de arnilles monoporentales dirigees par un homme (2,1 
Manitoba 

• Population en 1991 1 091 942 
• Repartition de Ia population selon Ia larigue maternelle en 1986 

anglois, 73,4%; francais, 4,9%; autres longues, 2 1,8% 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 : 72,1% 
• Superficie 547704 km 2  

Au Manitoba, Ia proportion des ames est presque deux fois plus 
élevée que Ia moyenne nationale. En 1991, 13,4% de Ia population 
de cette province était constituée par des personnes ayant plus de 
65 ans. Le Manitoba compte urie miriorité froncophone assez impor-
tante. De fait, près de 5% des Monitobains avaient le francais 
comme langue maternelle en 1986. Le Manitoba est aussi Ia 
quatrième province Ia plus bilingue du Canada. Environ 9% des 
Manitobains parlaierit français et anglais en 1986. En outre, le taux 
de divortialité y est inférieur a Ia moyenrie nationale, alors que 
le taux de fécondité est plus élevé. 
Saskatchewan 

• Population en 1991 988928 
• Repartition de lo population selon Ia larigue maternelle en 1986 

anglais, 81 1 9%; francais, 2,3%; outres tongues, 15,7% 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 : 61,4% 
• Superficie 570 113 km 2  

On décrit souvent la Saskatchewan comme étant un champs de 
ble a perte de vue, parsemé de fermes et de leurs dependances. 
Cependorit, malgré so vocation agricole, Ia proportion de Ia popu-
lation vivont dons des agglomerations urbaines était, en 1986, 
plus forte que celle de Terre-Neuve, de Ia Nouvelle-Ecosse, du 
Nouveau-Brunswick, des Territoires du Nord-Ouest et de I'IIe-du-
Prince-Edouard. La population ocla plus ieiIIe>> du Canada se trouve 
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en Saskatchewan, oU 14,1 % des habitants avaient plus de 65 ans 
en 1991. Le vieillissement de Ia population en Saskatchewan est 
en partie cause par l'exode des 'eunes. En 1990, plus de 15000 
personnes ont quitté cette province. II s'agit du plus grand exode 
de population enregistré au Canada. Cette saignée a fait chuter 
a population de Ia Saskatchewan sous Ia barre du million de 
personnes pour Ia premiere fois depuis 1984. 
Alberta 

• Population en 1991 : 2545553 
• Repartition de Ia population selon Ia langue maternelle en 1986 

anglais, 82,3%; francais, 2,4%; autres langues, 15,3% 
• Proportion de Ia population urbaine en 1986 79,4% 
• Superficie : 638233 km 2  

L'Alberta est Ia quatrième destination Ia plus populaire ouprès des 
immigrants; en 1991,8% d'entre eux ontchoisi cette province. 
De plus, l'Alberta attire les migrants des autres provinces. Plus de 
77000 residents du Canada se sont installés en Alberta en 1990. 
La même année, l'Alberta et Ia Colombie-Britannique étaient les 
seules provinces comptant plus d'arrivants que de partants. Enfin, 
l'Alberta est Ia deuxième province Ia plus urbanisée du Canada. 

Colombie-Britannique 
• Population en 1991 : 3282061 

• Repartition de Ia population selon Ia longue maternelle en 1986 
anglais, 82,1 %; francois, 1,6%; autres langues, 16,3% 

• Proportion de Ia population urbaine en 1986 : 79,3% 
• Superficie : 892677 km 2  

Les hivers doux et les étés chauds de la côte ouest ont valu a Ia 
Colombie-Britannique les surnoms de <poys des rêves et de 
<<Californie britonnique. Le climat de cette province attire ban 
nombre de retraités du Canada. C'est pourquoi le pourcentage 
des personnes du troisième age dons cette province est pormi 
ceux qui augmentent le plus rapidement au Canada. La commu-
nauté chinoise de Ia Colombie-Britannique, qui compte plus de 
100000 personnes, reside surtout a Vancouver. II s'agit de Ia 
deuxiéme communauté chinoise en importance en Amerique du 
Nord. Par ailleurs, Ia Colombie-Britannique se classe ou deuxième 
rang, derriere l'Alberta, pour ce qui est de Ia divortialité. Dans 
cette province, environ un resident sur cinq n'appartient a aucune 
confession religieuse, ce qui représente Ia plus grande proportion 
du Canada. 
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T'Iscéans, des millions de lacs, de vastes plaines, une forêt vierge, les Rocheuses, les rives du Saint-Laurent, et quatre saisons 

bien définies ce don des dieux suffirait pour faire un grand pays. Ajoutez-lui une âme faconnee par trois mule aris de cultures amérindienne, 

greco-latine et occidentale, et vous avez le Canada, une des heures étoilées de l'histoire du monde. 

Antonine Maillet, native de Bouctouche au Nouveau-Brunswick. Auteure acadienne contemporaine, recipiendair du Prix Goncourt (France), 
Compagnon de l'Ordre du Canada. 
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La société canadienne est celle des gens qui Vaniment ef qui l'imprè-
gnent de leurs valeurs, leurs coutumes et leurs croyances. Die a 

été bâtie de manière a refléter les valeurs des gens ainsi que leur 

foçon d'interagir et de prendre des decisions. 
L'appareil gouvernemental canadien s'est inspire des pius grandes 
démocraties de ce monde. Pormi les caracteristiques qui en 
découlent, soulignons les soins de sante universeis, Ia sécurité sociale 
de Ia naissance a Ia mort, un système d'éducation très accessible 
et on réseau de communications qui permet aux Canadiens de 
prendre contact avec eux-mémes et avec le monde. 
Le present chapitre décrit les principales composontes de Ia société 
canadienne dans une perspective tant historique que contemporaine. 

Le gouvernement et le système iudiciaire 

La Constitution La Constitution canadienne est beaucoup plus 
qu'une simple proclamation décorée, enfermée dons one chambre 
forte climatisée des Archives nationales. C'est on processus minter-
rompu, voire on continuel débat concernant Ia structure de base 
et ies institutions de Ia société canadienne. 
Le Canada est une monarchie constitutionneile, un Etat fédéral 
et une democratie parlementaire avec deux systèmes judiciaires 
et deux langues officelles, soit le francais et I'anglais. Le pouvoir 
legislatif est réparti entre le Parlement et les dix assemblées legis-
latives provinciales. 
Jusqu'a maintenant, ie foit d'avoir un gouvernement federal parto-
geant le pouvoir avec les provinces, de même que deux langues 
officielles, a engendre des tensions qul n'ont lamais été complè-
tement résolues. Même si le pays s'est adapté a cette union, tout 
de même forte et vigoureuse, qui progresse depuis 1867, le débat 

n'est jamais bien loin. De bit, Ia Loi const,tutionnelle a été amendee 
20 fois depuis 1867. 
En rapatriant so Constitution en 1982, le Canada obtenait le droit 

de I'amender sans avoir a en aviser au préaioble le Parlement 
britannique. Alors que le gouvernement fédéral et neuf provinces 
ont signé I'accord constitutionnel, le Québec ne 'a pas paraphé. 
A Ia fin des années 1980, le débat sur Ia Constitution a repris dans 
le cadre des pourparlers de I'Accord du bc Meech. Les premiers 
ministres fédéral et provinciaux ont alors propose de nouveoux 
pouvoirs pour les provinces ainsi que Ia reconnaissance du Québec 
comme société distincte. Toutes les assemblées legislatives provin-
ciales devaient approuver t'Accord avant qu'iI ne soit inséré dons 
Ia Consttution. Puisque deux provinces ne I'ont pas approuvé, 
I'Accord a été rejeté. 
Pendant que le débat se poursuivoit, d'autres groupes ont 
egaiement demandé que des changements soient apportés a Ia 
Constitution. En 1991, le gouvernementfedérai a nommé Joe Clark, 
ancien premier ministre, responsable des négociations avec le 
Québec et les peu pies autochtones du Canada. II devait recueil-
hr 'opinion des Conadiens relativement aux solutions possibles. 
Le 28 février 1992, le rapport du Comité mixte special sur le renou-
vehement do Canada, connu sous he nom de c<Rapport Beaudoin-
Dobbie,,, étoit déposé. II proposait Ia reconnaissance du Québec 
comme société distincte et Iui donnait on droit de veto a I'egard 
des amendements pouvant être apportés au régime parlementaire. 
En outre, ii suggerait des pouvoirs elargis aux provinces dans 
certains domaines, ainsi que Ia reconnaissance do droit des peuples 
autochtones a I'autonomie gouvernementale. II conseillait de 
modifier he Sénat, notamment pour en faire one assemblee élue, 
et de promulguer one lol fedérahe prévoyant un referendum national 
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cParce que Ia Constitution 
imprègne et façonne Ia vie de 
tous les habitants du pays, 
nous ne devons jomois 
oublier que son changement 
par des amendements 
officiels est une affoire extrê-
mement sérieuse. II ne s'ogit 
pas d'odopter une nouvelle 
coiffure, de se laisser pousser 
Ia barbe, d'acheter un 
meuble ou des vêtements ou 
de refaire Ia salle de bain. II 
s'agit plut6t d'un manage 

"que personne ne doit 
contractor ni prendre on main 
de façon inconsidérée, IdgIre 
ou impudique, mais qui doit 
l'être avec respect et reserve, 
en connaissance de cause de 
façon posCe et dons Ia crainte 
de Diou". Dons un change. 
ment constitutionnel, los 
popiers et outres choses 
motirielles n'ont P05 

d'importonce. Ca qui compte 
pour nous cc sont les vies 
humaines.e (traduction) 

+ 

pour confirmer les amendements constitutionnels ou pour faciliter 
leur redaction. 
Le rapport proposait oussi d'instituer un <pacte sociaI en vertu 
duquel les gouvernements seraient tenus de favoriser ('affeinte des 
objectifs socioux suivonts I'occessibilité des soins de sante, des 
services socioux odequats, une education de haute qualite, le droit 
o Ia négociation collective et le respect de I'environnement. Finale-
ment, ii suggeroit de créer une uclause Conadoo qui donnerait les 
grandes lignes des caractéristiques du pays. 
Au moment d'oller sous presse, le debat constitutionnel se poursuivait. 
En 1943, peu avant sa mort, John W. Dafoe, 78 ons, commen-
tateur politique chevronne et éditorialiste du Winnipeg Free Press, 
a confié a un ami : eJ'aimerais rester encore quelque temps pour 
voir comment les choses vont se passer. II pourrait facilement redire 
a méme chose oujourd'hui. 
Queue que soit 'issue du debat, ii demeure que la Constitution 
canodienne établit les structures de base permettont aux Conodiens 
de communiquer formellement entre eux. La Constitution encadre 
a justice et le pouvoir législatif du pays. Elle définit les gouver-
nements federal et provinciaux ainsi que leurs pouvoirs, et precise 
comment us doivent étre élus. En outre, Ia Constitution enonce les 
libertés et les droits fondamentaux des citoyens. 
Les pouvoirs du gouvernement federal se répartissent en trois 
secteurs, c'est-à-dire le legislatif, l'exécutif et le judiciaire. Les repré-
sentants élus au Parlement, soit le pouvoir legislatif, adoptent les 
lois et votent sur les propositions relatives a Ia fiscalité et a d'autres 
questions financières. L'exécutif propose les lois, présente les budgets 
ou Parlement et applique les lois. Enfin, le pouvoir judiciaire est 
l'interprète final des lois. 
Les Conadiens vivent dons une monarchie depuis le premier regime 
froncais qui remonte aux années 1600. Aujourd'hui, Ia reine et 

Sénateur Eugene Forey, specialiste de la Contiturion conadienne. Our Presenf 

Discontents, 1974. 
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chef d'Etat du Canada, So Mo1esté Ia reine Elizabeth II, demeure 
en Grande-Bretagne. Elle delegue ses responsabilités, qui sont 
surtout cérémoniales, a son représentant au Canada, le gouver-
neur général. 
Le Cabinet, dirige par le premier ministre, detient Ia veritable 
responsabilite gouvernementale. Présentement, une quarantaine 
de ministres forment le Cabinet. Le premier ministre, qui détient 
d'importants pouvoirs, choisit generalement les ministres du Cabinet 
parmi les deputes de son parti élus au Parlement, mais peut oussi 
nommer des sénateurs au Cabinet. En principe, le premier ministre 
et le Cabinet conseillent Ia reine. En pratique, le Cabinet détient 
le pouvoir reel et le gouverneur general agit ordinairement selon 
ses conseils. 
Le Cabinet élabore les politiques gouvernementales et ii rend compte 
de ses activités a Ia Chambre des communes. Le gouvernement 
du Canada, dirige par le Cabinet, gouverne par l'intermediaire 
des ministères federaux, des commissions et conseils speciaux ainsi 
que des societes d'Etat. 
Les gouvernements provinciaux ont une structure semblable a celle 
du gouvernement federal. Chaque province a un lieutenant-
gouverneur représentant Ia reine, un premier ministre et un cabinet 
egalement responsable des ministères, des commissions et des 
sociétés d'Etat de Ia province. 
En regle generale, les premiers ministres provinciaux, comme le 
premier ministre fédéral, sont les chefs du parti politique ayant 
obtenu le plus grand nombre de sieges a l'assemblée legislative 
lors de Ia dernière election. II y a toutefois des exceptions. Par 
exemple, le gouverneur general, ou un lieutenant-gouverneur, peut 
demander au chef d'un parti minoritaire de former un nouveau 
gouvernement si le gouvernement en place démissionne. 

La Charte canaclienne des droits et libertés Pour protéger 
les droits et libertés, les architectes de Ia Confederation canadienne 
ont suivi l'exemple de Ia Grande-Bretogne. En 1867, ils ont inclus 
dons Ia Constitution du Canada des goronties etablies par les 
tribunaux et par d'importants documents comme Ia Grande Charte 
britannique. 
En 1982, Ia Charte canadienne des droits et libertes a été inseree 
dons Ia Loi constitutionne!!e de 1982 pour protéger les droits fonda-
mentaux. Ceux-ci sont, entre autres, Ia liberte de reunion et 
d'association; Ia liberté d'expression, de conscience et de religion; 
Ia liberté de presse; le droit de vote lors d'élections federales et 
provinciales; Ia liberté de circulation et d'etablissement; les droits 
linguistiques; les droits ô I'egalite; des garanties juridiques, comme 
le droit pour tout inculpe de consulter un avocat, d'avoir un procès 
equitable, d'être presume innocent tant qu'un verdict de culpa-
bilité n'o pas ete rendu; d'être protégé contre les perquisitions dérai-
sonnables, les emprisonnements arbitroires et les peines cruelles. 
Des dispositions spéciales protegent egalement les droits et libertes 
des autochtones. 

Le gouvernement fédérol Le système gouvernemental du 
Canada a été conçu a partir des modèles britannique et américain. 
La Constitution définit le système gouvernemental du Canada. Cela 
signifie que Ia responsobilite de faire les lois est répartie entre le 
Parlement du Canada et les ossemblées legislatives provinciales. 
Au niveau fédéral, le pouvoir legislatif est réparti entre les deux 
chambres du Parlement : le Senat et Ia Chambre des communes. 
Les responsabilités fédérales comprennent, entre autres Ia defense 
nationale; le commerce autre que local; le transport maritime; 
Ia fonction publique Féderole; le système bancaire et monétaire; 
le droit penal; les pêches. Le Parlement détient aussi les pouvoirs 
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résiduels dons tous les domaines non mentionnés ou encore inconnus 
lorsque Ia premiere Constitution a été redigee, comme I'aéronau-
fique, Ia radiodiffusion, l'energie nucléaire et les droits miniers en 
mer. 
Les assemblées legislatives provinciales ont Ia responsabilité de 
l'enseignement, des droits civils, du droit de propriete, de l'adminis-
tration de Ia justice, du régime hospitalier, des ressources naturefles 
provinciales, de Ia sécurité sociale, des étoblissements de sante et 
des institutions municipales. II y a aussi des secteurs de juridiction 
fedérale et provinciole, comme I'habitation, les services correc-
tionnels et les services de police. 
Les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon sont des cas differents 
des provinces. Les gouvernements territoriaux se composent 
d'assemblées legislatives et de commissaires qui exercent des 
Fonctions semblables a celles d'un lieutenant-gouverneur, mais ils 
relèvent du ministére des Affaires indiennes et du Nord. Ce dernier 
a autorité sur les ressources renouvelables et non renouvelables 
des territoires. 
Les municipalites, créées par les provinces, s'occupent de questions 
locales comme Ia police, les pompiers, les tribunaux locaux, les 
prisons locales, l'hygiene publique, le deneigement, t'entretien des 
routes et l'enseignement public. 

La Chambre des communes le sénateur canadien Eugene 
Forsey a résumé en quelques mots I'idéologie que sous-tend le 
Parlement canadien Le régime parlementoire n'est pas tant 
une façon de compter les tètes au lieu de les couper qu'une façon 
de s'en servir. C'est gouverner par Ia discussion, non seulement 
par les vues de Ia majorité. Le Parlement n'est pas uniquement on 
lieu oi l'on vote. C'est d'abord et avant tout un endroit oü Von 
se parle. 

Le régime parlementaire du Canada est semblable a celui de Ia 
Grande-Bretagne. La Chambre des communes, egalement appelée 
Chambre basse, comprend 295 deputes. Le Canada est divisé en 
295 circonscriptions électorales fédérales, bosées stir le principe 
de Ia représentotivité de Ia population. Ces circonscriptions sont 
révisées tous les dix ans, après le recensernent. Dons choque circons-
cription, les citoyens canadiens ages de 18 ans ou plus élisent leur 
représentant a Ia Chambre des communes, dons le cadre d'une 
election a un seul tour de scrutin. Seule Ia Nouvelle-Ecosse a déjà 
connu une election avec deux tours de scrutin. 
Le gouvernement doit avoir Ia confiance de Ia majorité des députés 
presents a Ia Chambre des communes pour garder le pouvoir. Si 
le gouvernement est défait en Chambre sur un vote de non-
confiance, ii doit démissionner ou demander au gouverneur general 
de dissoudre le Parlement. 
Le Sónat Sir James Lougheed, leader du parti conservateur au 
Senot de 1906 a 1921, aurait defini le Senat canadien comme étant 
<cun rempart contre Ia clameur et Ies caprces de Ia popuIace. Quant 
a Sir John A. MacDonald, le premier des premiers ministres du 
Canada, il a dit du Sénat que c'était oun second regard sérieux 
sur Ia legislation. 
Le Senat, ou Chambre haute, revise les projets de loi adoptés par 
Ia Chambre des communes. Formé selon le modèle de Ia Chambre 
des Lords de Grande-Bretagne, II compte 104 membres nommés. 
Ces derniers représentent les regions do Canada, soit I'Ontario, 
Ie Quebec, I'Ouest et Ies Maritimes, qui ont chacune 24 représen-
fonts. Terre-Neuve est pour sa part représentée par six membres; 
les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, par on membre chacun. 
Le Sénat a été un des enjeux du débat constitution net. Beaucoup 
de Canadiens voudraient en effet que 'on donne davantage de 

teJ 



Dépenses de I'admunistration 
fédérale 



RE DEMOCRATE, C'EST tIRE EN DESACCORD SUR CE QUEST IA DEMOCRATIE 
- PATRICK WATSON. 1988 

sieges aux regions autres que 'Ontario et le Québec, et que les 
sénateurs sojent élus. 
Bien que le Sénat ait des pouvoirs legislotifs semblobles a ceux de 
Ia Chambre des communes, ii ne peut tenir un vote de non-
confiance, prendre 'initiative d'un projet de loi donnant lieu a 
des depenses publiques, ou opposer son veto aux projets de 
loi destinés a amender Ia Constitution (ii peut toutefois les sus-
pendre pendant 180 jours). Les pro jets de loi font l'ob jet de trois 
lectures dons chacune des Chambres, puis us reçoivent ia sanction 
royale - l'approbotion finale - au Sénot. Dons chaque province, 
il y a une ossemblée legislative, mais Ia Chambre haute, là ou elle 
existoit, a éfé supprimée. 
Le système judiciaire Le système judiciaire canadien découle 
de deux traditions. Les principes de Ia common law, employés dons 
Ia pluport des provinces canadiennes, ont été rédigés en Angle-
terre au Moyen Age. Quont oux principes du droit civil utilisés au 

Québec, us proviennent de France et remontent a l'empire romain. 
Ces deux traditions sont basées sur Ia regle de droit : tous les 
citoyen5 - et le gouvernement - sont assujettis oux lois et sont egaux 
devant elles. Les Canodiens ont élaboré des systèmes judiciaires 
bases sur ces traditions pour repondre a leurs propres besoins. us 
ont change les anciennes lois et en ont redigé de nouvelles. Par 
ailleurs, les tribunoux interprètent les lois et les appliquent en tenant 
compte de l'évolution des circonstonces et des valeurs. 
Les gouvernements provinciaux peuvent voter des lois relatives 
o ('enseignement, oux droits de propriété, 0 l'administrcition de 
Ia justice, aux municipalités ou 0 d'autres questions de nature locale 
ou privée. De plus, les provinces peuvent créer des administra-
tions locales ayant Ia responsabilité d'etablir des arrêtés munici-
poux concernant des questions comme le stotionnement ou les 
normes locales de construction. 

Le gouvernement federal s'occupe des questions concernant 
l'ensemble du Canada, c'est-O-dire le commerce extérieur, Ia 
defense nationale, l'immigration et le droit penal. 
Tout en respectant leurs limites, le Parlernent et les assemblées legis-
latives des provinces et des territoires peuvent adopter ou amender 
des lois au moyen d'actes écrits. Le droit écrit remplace automa-
tiquement tous les précédents de common law non écrits qui concer-
nent Ia même question. II peut toutefois ètre contesté en cour. 
Tous les deputes du Partement ou d'une assemblée legislative 
peuvent proposer des nouvelles lois. Cependant, c'est generale-
ment le parti ou pouvoir qui les soumet Tout projet de loi doit être 
présenté a tous les membres du Parlement ou de l'assemblée legis-
lative concernée afin qu'il puisse être étudié et, ou besoin, faire 
l'ob jet d'un débat. Le projet de loi devient un acte écrit seulement 
Si Ia majorité des députés votent en foveur de son adoption et qu'il 
reçoit I'assentiment et Ia proclamatioti royale. 
La common law of le Code civil Ce ne sont pas toutes les lois 
canadiennes qui sont des actes écrits. Les traditions de Ia common 
low soutiennent de nombreuses lois non écrites. Cetfe situation se 
retrouve particulierement dons le droit civil, lorsqu'iI s'agit, entre 
autres, de litiges opposant des particuliers, de droits de propriété, 
d'obligations familiales et d'operations commerciales. 
Dons neuf des dix provinces du Canada, le droit civil relève de 
Ia common law, qui tient compte des précédents. Chaque fois qu'un 
juge prononce un jugement, il crée un precedent qui devient une 
règle pour les autres juges devant éventuellement rendre un verdict 
semblable. De nombreuses lois canadiennes sont basées sur des 
precedents et sur des pratiques courontes oyont été éloborés au 
cours des ans. 
Le droit civil du Québec s'appuie sur un code écrit, appele Ie Code 
civil, qui consiste en une liste complete de regles pour une grande 



Infractions au Code criminel en 1990 

• La police a fait savoir qu'en 1990, ii y a eu plus de 2,6 millions 

d'infractions au Code criminel. Le toux de criminalité a été de 
9907 infractions pour 100000 habitants, soit une augmenta-
tion de 7%  par rapport au taux de 1989. 

Entre 1989 et 1990 

• Les infractions relatives aux drogues ont chute de 12 0/c. 
• Les crimes avec violence ont ougmenté de 7%. Au Canada, ces 

crimes ont progressé de plus de 50 % au cours des dix clernières 
annóes. 

• Les infractions contre les biens ont augmenté de 7%. Dons 
cette catégorie, las vols de véhicules ont grimpi de 12% 
pour atteindre un nouveau sommet, soit 113639. Las fraudes 
relatives aux cartes de credit ont augmenté de 29 0/c, les 
introductions par effraction dons las entreprises do 12%, 
et dons les residences, de 6%. 

• En 1990, il y a eu 656 meurtres pour une population de 
26 millions d'habitants, soit pratiquement Ia memo nombre 
qu'en 1989. 

• Environ 83% des personnes accusées d'infractions au Code 
criminel étoient des hommes. 

variété de cos. Lorsqu'un luge considère un cos selon le droit civil, 
ii consulte d'abord le Code civil, puis ii recherche les precedents établis 
par des decisions judiciaires antérieures. 

Bien que les méthodes de la common law et du droit civil soient diffé-
rentes, les résultats obtenus pour des cas comparables sont souvent 
semblobles. 
Los tribunaux Les tribunaux interprètent et appliquent les lois 
conodiennes. Le Parlement a créé plusleurs cours, et chaque province 
possède ses propres cours de justice, qui appliquent les lois federales 
et provinciales. 
La Cour supreme du Canada, fondée en 1949 pour remplacer les 
appels devant le Conseil privé de Londres, est Ia plus haute cour du 
pays. Elle a été établie par une loi fédérale et ses juges sont nommés 
par le premier ministre. La Cour supreme juge en appel les causes 
provenant des cours supérieures provinciales et ses jug ements sont 
toujours sans appel. Le Parlement a egalement créé Ia Cour féderale. 
Celle-ci s'occupe des reclamations faites contre le gouvernement et 
d'autres questions comme les brevets, les droits d'auteur et le droit 
maritime. Quant a Ia Cour canadienne de l'impôt, elle règle les 
questions d'ordre fiscal. 

Outre ces cours, le Canada possède un certain nombre de conseils 
et de tribunaux traitant des stotuts et reglements odministratifs dans 
des domaines comme les licences de radiodiffusion, les normes de 
sécurité et les relations de travail. 
L'ordre judiciaire provincial se divise en deux ou trois niveaux. Au 
premier niveau se trouverit Ia Cour provinciale, qui luge Ia plupart 
des infractions criminelles, et Ia Cour des petites créances, qui regle 
les différends entre particuliers lorsque de petites sommes d'argent 
sont en litige. II peut aussi y avoir des tribunaux de Ia jeunesse et 
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YE CANADA EST L'UN DES PAYS ItS MOINS BEL(IQUEUX DE IA PtANETE 
- C. DAVID CRENNA. 1987 

de Ia fomille. Les juges de ce niveou sont nommés por le gouver-
nement provincial. 
Au deuxième niveau se trouvent les Cours de district ou de comté. 
Elles s'occupent de certaines causes criminelles, des appels 
provenant de cours inférieures et de différends entre particuliers 
impliquant de grosses sommes d'argent. A ce niveau, les juges sont 
nommés par le gouvernement fédéral. La plupart des provinces 
ont groupé leurs Cours de district, ou de comté, et leur Cour 
5 U périeu re. 
La Cour supérieure, qui doit statuer sur les causes les plus graves, 
est Ia plus haute cour provinciale. Ses juges sont nommés par le 
gouvernement fédéral. Une division de cette cour (ou une cour 
d'appel distincte) peut egalement juger en appel les causes 
provenont des cours inferieures. 

L'aide juridiqu. Les avocots doivent se conformer aux regles 
du barreau de leur province, car c'est ce dernier qui définit les 
conditions requises pour qu'ils puissent exercer leur profession. 
Toutes les provinces ont des programmes d'aide juridique finances 
par des fonds publics. Les personnes ayant des moyens financiers 
modestes peuvent ainsi obtenir gratuitement ou a foible coCit une 
aide juridique. Les critères d'admissibilité a ces programmes varient 
d'une province a I'outre, mais 'aide juridique est accessible a tous, 
portout au pa/s. 

Application de Ia loi Limage du Canada a I'extérieur du pays 
est souvent représentee par des agents de Ia 4,Police montée, vétus 
de leur uniforme rouge et couronnés de leur grand chapeau. De 
nos jours, un agent de Ia otPolice montée (Ia Gendarmerie royale 
du Canada) est toutefois beaucoup plus susceptible de se retrouver 
devant on ordinateur. 
La Gendarmerie royole du Canada (GRC), un corps de police 

fédéral utilisant Ia technologie de pointe et comptant pas moms 
de 13000 agents et 7000 employés, volt a l'applicotion de 
nombreuses lois fédérales, particulièrement celles concernont les 
crimes et les stupéfiants. La GRC represente oussi le Canada sur 
le plan international en étant membre de l'Organisation interna-
tionale de police criminelle (INTERPOL). 
En outre, Ia GRC possède des laboratoires judiciaires de recherche 
partout cu Canada, le Centre d'information de Ia police, entiè-
rement informatisé, le College canadien de police a Ottawa et one 
école a Regina. Le College offre des coors avancés aux membres 
de corps de police provenant do Canada et de partout dons le 
monde. 
La GRC est le seul corps policier ou Yukon et dans les Territoires 
du Nord-Ouest. Huit provinces ont recours a Ia GRC en vertu de 
contrats poor qu'elle maintienne l'ordre sor leur territoire. 
Par ailleurs, les corps de police municipaux ossurent les services 
généraux de police sur leur territoire. Lorsqu'une municipalité n'a 
POS de service de police, Ia GRC ou Ia police provinciale voit au 
maintien de I'ordre. 

L e s 	communications 

Jamais les propos de Marshall McLuho riauront été aussi justes 
Nous vivons aujourd'hui dons l'âge de l'information et de Ia 

communication, porce que les media (sIc) electriqoes créent instan-
tanément et constamment on champ global d'événements en 
interaction auquel tous les (gens) participent. 
La technologie des communications transforme nos vies. Peu importe 
l'intersection oü 'on se trouve en plein coeur d'une yule canadienne, 
on peot voir on automobiliste, on cycliste, même on piéton otiliser 
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un téléphone cellulaire. On peut aussi apercevoir dons une voiture 
gorée une personne envoyant un document avec son télécopieur 
compact. 
Les industries de l'information constituent le moteur de l'économie 
du Canada. De fait, selon certains experts, elles emplolent Ia moitiè 
de Ia population active. Les experts estiment que l'arrivée de <l'ôge 
de l'information est aussi importante que le passage du Canada 
de société agricole a société industrielle. 
Le secteur de 'information est alimenté par l'equivalent électro-
nique d'un système nerveux central. II s'agit d'un réseau national 
reliant des machines qui créent, stockent et echangent de I'infor-
motion. Ces machines, puissantes et complexes, comprennent le 
téléphone a Ia maison et dans Ia voiture, les guichets outomoti-
ques, les ordinateurs personnels, les telecopieurs, les processeurs 
centraux et les super-ordinateurs. Ces derniers peuvent effectuer 
des operations boursières, suivre Ia situation des services socioux 
du gouvernement et preparer des previsions méteorologiques. 
Les ordinateurs personnels peuvent cdiologuer avec d'autres 
ordinateurs par téléphone. Des centaines de babillards electro-
niques permettent a leurs utilisateurs d'envoyer et de recevoir des 
messages. Les grands réseaux notionaux fonctionnent selon le même 
principe. Ils developpent donc un marchés oü l'on peut obtenir 
des services de nouvelles electroniques, les cours de Ia Bourse et 
d'autres services d'information et de divertissement. 
De bonnes communications ont toujours ete cruciales pour la société 
canadienne. II faut en effet rapprocher des communautés dispersées 
sur un vaste territoire, isolées les unes des autres en raison d'un climat 
rigoureux et d'un terrain difficile. C'est pourquoi les Canodiens 
ont souvent été des chefs de file en matière de developpement et 
de mise en oeuvre de nouvelles technologies de communication. 

Fibres optiques tin réseau 
transcontinental a fibres 
optiquos, pouvant transporter 
d'énormes quantités d'appels 
télIphoniques ou d'informa-
tions numériques d'une qualité 
supérieuro, sora biontit 
terminê au Canada. Ce réseau 
utilisera Ia lumiire au lieu des 
signaux électroniques tradition-
nels. Un seul fil de téléphone 
traditionnel de cuivre pout 
acheminer 24 appels différents 

Connaissance do I'infor-
matique Les Canadiens 
connaissent bien l'informa-
tique. En 1989, Statistique 
Canada a révélé que 9,6 
millions do Canadiens adultes 
(ôgós do 15 ans ot plus), soit 
pris de Ia moitié do Ia 
population adulte, connais-
saient Ic fonctionnement 
des ordinateurs. En outre, 
environ 4 millions do 
Canadiens (19% de Ia 
population) possédaient un 
ordinateur personnel 6 Ia 

on mime tomps. Un soul cable 
on fibres optiques ayant a peu 
pris I. mime diamitro pout 
transporter 10000 appels, 
c'esi-à-dire 400 fois plus 
qu'un fil do cuivre. 
C'est comme si on romplaçoit 
un vioux tuyau d'arrosage 
par un nouveau ayant Ia 
mime apparenco, mais 
pormottant do lancer plus do 
400 jots d'oau aussi forts et 
do couleurs différentes. 

maison, et quelquo 4,2 
millions - environ Ic tiers 
des personnes sur Ic marché 
du travail a co moment-là - 
utilisoient un ordinateur 
personnel au travail. 
Los residents de l'Alberta, 
do Ia Colombio-Britannique 
et do l'Ontario, de mime 
quo los gens âgés do moms 
do 25 ans, Ctaient ceux qui 
connaissaient Ic mioux Ic 
fonctionnement do 
l'orclinateur. 



Parmi celles-ci soulignons le telegraphe, le téléphone, le telex, Ia 
radio, Ia télévision, les émetteurs hyperfrequence au sol, les fibres 
optiques, les communications numériques et les satellites de commu-
nications. Ces derniers retransmettent les signoux des emissions 
et les appels telephoniques vers tous les coins du pays. Le système 
de telecommunications canadien est relle aux systèmes d'autres 
pays. II contribue donc a Ia mondialisation des echanges, c'est-
a-dire a Ia creation d'un monde electronique sans frontières. 
De nombreux pays ont regroupé les systèmes telegraphiques, 
telephoniques et postaux contrôlés par l'Etat. En raison de ses 
besoins très varies, le Canada a une industrie des télecommuni-
cations plus decentralisee. Les gouvernements fédéral ou provin-
ciaux gèrent différents domaines de cette industrie, les entreprises 
privées en administrent d'autres, alors que les deux secteurs, privés 
et publics, frovaillent en collaboration pour le reste. 

Les télécommunications Plus de 98% des foyers canadiens ont 
le téléphone - 68% ont deux appareils ou plus - ce qui fait du 
Canada un chef defile mondial dans ce domaine. Les Canadiens 
ont Ia reputation de parler au téléphone plus souvent que tout autre 
people. En 1990, 3,1 milliards d'oppels interurbains et un nombre 
impressionnant d'appels locaux ont été effectués. La même année, 
environ 62 compagnies de téléphone fournissaient des services 
telephoniques publics, enregistrant des recetfes d'exploitation de 
13,3 milliards de dollars. 
Les soclétés d'exploitation de telecommunication comptent dans 
leur rang Télécom Canada, qui regroupe des compagnies de 
téléphone transmettont des appels et des données a longue distance; 
Télésat Canada, entreprise nationale de communications par 
satellite; Unitel, société qui groupait au XIXe siècle des compagnies 
de telegraphes et de chemin de fer et qul, aujourd'hui, fournit des 
services de bureautique et de transmission de donnees; les cobb- 

distributeurs; Téleglobe Canada, qul relie les réseaux intérieurs 
et outre-mer. 

La privatisation des services La privatisation gagne du terrain 
dons les communications cartodiennes. Des entreprises privées ont 
acheté des actions de sociétés d'Etat, comme Teleglobe Canada 
et Unitel. Aussi, le gouvernement fédéral a mis en vente au debut 
de 1992 les actions de Télésat qu'iI possedait. 
Cette tendance s'observe aussi dons d'autres pays industrialisés. 
Partout dons le monde, les monopoles des entreprises de télécom-
munications publiques n'existent plus. Ces dernieres, qui sont 
vendues au secteur privé, conservent néonmoins certains services 
lies a leurs obligations publiques et sont assujetties a des normes 
trés strictes. 
Le service postal do Canada a odopte le mode d'exploitation des 
entreprises privées. Les 10 milliards de Iettres et de colis Iivrés chaque 
année par Ia Société canadienne des postes sont maintenont 
acheminés par des moyens qui rivalisent avec ceux du secteur privé. 
On parle ici de courrier electronique, de messagers et de service 
prioritaire. L'ancien ministère, devenu one société d'Etat en 1981, 
a engage des entrepreneurs du secteur privé pour accomplir 
certaines tâches. 

La radiodiffusion Au debut de 1991, il y ovait quelque 
5456 émetteurs commerciaux de radiodiffusion en operation, y 
compris des transmetteurs, des émetteurs-relois, des câblodistri-
buteurs et des services facultatifs (télévision payante). La respon-
sabilite des politiques canadiennes relatives a Ia radiodiffusion relève 
do ministère des Communications fédéral (Communications 
Canada), abors que le Conseil de Ia rodiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes (CRTC) est charge de reglemertter les 
activités de la radiodiffusion. 
En 1990-1991, Ia Societe Radio-Canada (SRC) avoit un budget 



Etre a l'écoute Les 

communications electroniques 
permettent aux Canadiens 
d'être ropidemont mis au 
courant de cc qui se passe 
n'importe oO, qu'iI s'agisse 
de tribunes libres oO les téle-
spectateurs s'entretiennent on 
direct avac les membres de 
leur groupe rock préféré, de 
conferences constitutionnelles 
se tenant un peu partout au 
pays, do questions mordantes 
a Ia Chambro des communes 
sur des enjeux nationaux, ou 
d'un face a face tendu entro 
los autochtones et los forces 
ormées a Oko. 

En 1991, Statistique Canada 
a révClé qu'environ 99 % des 
foyers canadiens avoient ou 
moms un poste de radio 
(80 0/0  on avaient deux ou 
plus), quo 97%  possCdaient 
au moms un téléviseur en 
couleurs, it plus de 69%, 
un magnCtoscope. En 1989, 
demure onnée oü Statistique 
Canada a publiC los donnCes, 
I. Canadien moyen regardait 
Ia tClCvision durant 23 heures 
par semaine, soit Ic nombre 
d'heures I. plus bas di Ia 
d.rnière dCcennie, mais 
d'une heure seulement. 

YA RADIODIFFUSION EST UN PHENOMENE EPHEMERE—DES SON EMISSION, LE SIGNAL ES1 DEJA LOIN 

DIX MINUTES PIUS TARD, IL EST RENDU AUTOUR DE IA PLANETE MARS 

- REX bRING. 1990 

cinnuel de 1,4 milliard de dollars, dont 985 millions en affectation 
de credits parlementaires. Elle exploite en anglais et en français 
des réseoux de télévision, de radio MA et de radio MF. La Société 
Radio-Canada gère aussi Newsworld, un service spécialisé de 
nouvelles qui ne bénéficie d'aucun financement public, et Radio-
Canada International, qui émet a trovers le monde en ondes 
decametriques des emissions en Sept langues. Cette derniere est 
financee par Affoires extérieures et Commerce extérieur Canada. 
Un important réseau de stations de radio et de télévision privées, 
qui ont enregistré des recettes d'exploitation de quelque 2 milliords 
de dollars en 1989, offre aussi une programmation variée aux 
marches national et locaux. 
En 1990, quelque 1 747 câblodistributeurs conadiens desservaient 
7 millions d'abonnés et 325 autres câblodistributeurs avaient obtenu 
l'autorisation d'exploiter, sans toutefois s'en prevaloir. Les recettes 
d'exploitation des câblodistributeurs ovaient atteint 1,6 milliord 
de dollars. 
La télévision par côble ne représente qu'une partie du tableau. 
II y a maintenant des chalnes speciauisées de télévision par cable 
qui ne présentent que des nouvelles, du sport, des emissions pour 
es jeunes, les previsions du temps et des vdéoclips. La télévision 
poyante propose, moyennant un supplement, des chaInes de 
nouvelles ou de longs metrages, alors que d'outres vendent oô Ia 
pièce> des films ou des événements spéciaux. 
La société d'information Le traitement de l'information de tout 
ordre pourraut bien être au coeur de l'economie canadienne au 
cours des prochaines onnées. La société oura alors change. L'écono-
miste Dian Cohen l'explique de cette façon : uJ'essaierais de faire 
comprendre aux Canadiens que dons une économie basée sur 
l'informotion, us doivent penser a l'envers. L'argent demeure dons 
des investissements, là oU il rapporte des intérêts. Mais l'information 
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emmagasinée ne rapporfe quun taux d'intérêt negatif : plus vous 
l'emmagasinez sans Ia faire fructifier, moms elle rapporte. 
Les technologies des télécommunications et de l'informatique ont 
été jumelées pour créer un nouveau domaine Ia technologie de 
l'informotion. De plus en plus, les Canadiens trouvent de nouvelles 
façon de créer, de distribuer et d'utiliser I'information pour se trouver 
du travail, s'enrichir et faire progresser la société et ce, au detriment 
de Ia traditionnelle exploitation des matières premieres et du travail 
physique. 
Le secteur de I'information s'est développé plus rapidement que 
tout autre secteur de I'économie canadienne ou cours des 40 der-
nières années. Communications Canada a révélé que les personnes 
travaillont dons ce domaine représentaient 45% des emplois au 
pays en 1986. 
L'avenir Le domaine des communications est le chef de file 
canadien en matière de haute technologie. Plus du quart de Ia R-D 
(recherche et développement) industrielle faite au pays touche les 
communications, et les sociétés canadiennes oeuvrant dons ce 
domaine sont recorinues a travers le monde. Les nouveaux produits 
peuvent être élabores par l'entreprise privée, le gouvernement 
ou les universités. 
En communication, les chercheurs canadiens, comme ceux des 
autres pays, réussissent a faire plus avec moms. L'equipement a 
été réduit a une echelle microscopique, mais il peut contenir encore 
plus d'informations qu'auparavant. De plus en plus de chalnes 
peuvent être insérées dans l'espace> electronique, pourtant très 
chargé, des bandes radio et des circuits terrestres. 
La technologie permet egalement de créer de nouveaux types de 
réseaux de communications et de concevoir de nouveaux usages 
pour les anciens. Les satellites de communication - le Canada a 

été l'un des pionniers dons ce domaine et il poursuit ses recher-
ches - permettent d'accroItre Ia capacité des réseaux de téléphone, 
de television et de transmission des données. 
Une filiale de Télésat Canada lancera en 1994 le premier satellite 
au monde destine aux communications intérieures. Une station 
terrestre ayant Ia dimension d'un porte-documents existe dejà. Elle 
enverra des signaux au satellite, qui pourra les retransmettre a 
n'importe quel central telephonique au pays. Ces signaux pourront 
We envoyés aussi bien d'une lIe isolée de l'Arctique que du sommet 
d'une montagne. Les chercheurs essaient par ailleurs de mettre 
au point des stations terrestres encore plus petites. 
Le Canada convertit son réseau de communications en mode 
numérique plus rapidement que tout autre pays. Cela signifie qu'il 
code les messages dans le langage machine, qui est plus efficace 
que les ondes electriques, ou communications analogiques, déjà 
démodées. A Ia fin des années 1980, plus de 70%  des communi-
cations électroniques étaient acheminées en made numérique entre 
les villes canodiennes, certaines par côbles en cuivre, d'autres par 
cables en fibres optiques. La qualite des appels teléphoniques est 
meilleure et le risque de perdre des informotions lors de Ia trans-
mission de données est moindre. 
La transmission de données se fait déjà a une vitesse impression-
nante. Les meilleurs modems commerciaux transmettent normalement 
un document de 100 pages, a simple interligne, en 40 secondes. 
Un interface de données distribuées par fibres optiques peut en 
théorie transmettre Ie même document en 0,0001 seconde, ce qui 
est plus rapide que n'importe quel ordinateur personnel. 
La recherche effeduée au Canada touche egolement les normes des 
Réseaux numériques a integration de services (RNIS). De I'equipe-
ment réalisé 6 partir de cette série de normes internationoles 
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donnerait lieu a de nouvelles possibilités et révolutionnerait les 
telecommunications a travers le monde. Avec un RNIS, une personne 
pourrait utiliser le téléphone pour envoyer, simultanément, un 
schema et une pleine page d'ordinateur de données et Ce, en plein 

milieu de Ia conversation telephonique. 
Les sociétés d'exploitation de telecommunication du Canada, du 
Japon, des Etats-Unis, de l'Allemagne et de Ia France font actuel-
lement des essais avec les réseaux RNIS et off rent déjà certains 
services. bant donné que le Canada a converti en mode numérique 
un grand nombre de ses communications electroniques, ii pourra 
firer profit du potentiel des réseaux RNIS plus rapidement que Ia 
plupart des autres pays. 
Au Canada, différentes lois régissent les divers types de corn mu-
nications. Cependant, a mesure que les technologies convergent, 
les limites autrefois distinctes entre les types de communications 
vont s'estomper. Par exemple, un service RNIS complet avec fibres 
optiques permettrait de brancher, sur une seule ligne d'accès, un 
cable pour le téléviseur, une sonnerie d'alarme télécommandée, 
un terminal informatique et un téléphone. 
Les corn pagnies de telephone, les câblodistributeurs, les entreprises 
de télécomrnunications, les services de rodiodiffusion par satelli-
tes, ou de nouvelles combinaisons de services, devraient être en 
mesure de fournir ce genre de <super service. Toutefois, les possi-
bilités de ce service engendrent de nouvelles preoccupations pour 
I 'i ndustrie et les orga nismes gouvernementaux de reglementation. 
Apres avoir adopté une nouvelle Loi sur Ia radiodiffus:on en 1991, 

le gouvernement, au debut de 1992, avoit entamé les débats au 
sujet d'un nouveau projet de loi sur les télécommunications. Celle-ci 
devrait lui permetfre de faire face aux problèmes entralnés par 
l'évolution constante de Ia technologie des communications. 

L'éducation 	au 	C a n a d a 

En 1905, le professeur ccinadien Sir William Osler avait écrit que 
Ia valeur d'un très bon étudiant pour Ic pays correspond a une 
derni-douzaine de silos a grains ou a un nouveau chemin de fer 
transcontinental. Le tern ps semble avoir fait de so declaration une 
prophétie, puisque les Canadiens s'inscrivent plus que jamais a 
l'université et au college. 
Les experts prévoient que deux emplois sur trois créés au Canada 
au cours de Ia prochaine décennie exigeront plus de 12 années 
de scolarité - et deux emplois sur cinq en nécessiteront 16 et plus. 
Cette tendance est d'ores et déjà visible. Pendant Ia recession de 
1990-1991, les possibilités d'embauche ont legerement diminué. 
Le nombre d'emplois destinés aux ocols bleusb a chute, tandis que 
le nombre de postes occupés par des ccols blancs, parmi lesquels 
se trouvent les personnes ayant une formation universitaire, a 
augmenté. 
Les Canadiens comprennent aujourd'hul que l'éducation est essen-
tielle, non seulement pour eux-mêmes, mais egalement pour Ia 
société. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducotion, 
les sciences et Ia culture (UNESCO), le Canada a consacré a 
l'éducation environ 7% de son produit intérieur brut (P18) de 1980 
o 1988. (Le PIB est une mesure de Ia valeur de tous les biens et 
services produits au pays.) C'était plus que tous les autres pays 
du Groupe des Sept. (Le Groupe des Sept comprend les sept pays 
les plus industrialisés, c'est-à-dire les Etats-Unis, le Japon, 
l'Allemagne, Ia France, l'ltalie, le Royaume-Uni et le Canada.) 
Environ 2% du PIB était consacré a l'enseignement supérieur. En 
1991-1992, les dépenses canadiennes au chapitre de I'éducation 
ont totalisé environ 50,6 milliards de dollars. Seuls les programmes 
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de Ia sécurité sociole, qui font aussi portie de l'infrastructure sociale 
du Canada, exigent un pourcentage dii P18 pIus élevé que celul 
de 'education. 
L'alphabétisation et l'apprentissage L'Organisation de 
cooperation et de developpement économiques (OCDE) croit qu'en 
améliorant son taux d'alphobétkme, le Canada, et probablement 
tous les autres pays industrialisés, deviendrait plus productif et 
compétitif. 
En 1989, une enquête de Statistique Canada sur l'alphabétisation 
o établi un rapport étroit entre les capacités de lecture et Ia réussite 
des etudes secondaires. D'ailleurs, les Canadiens possedant une 
formation universitoire avaient un plus haut degre d'alphabeti-
sation que les finissants du secondaire. Le sexe ne constitualt pas 
un facteur determinant pour les personnes nées au Canada, mais 
ii en était autrement de 'age. Les jeunes ont effectivement démontré 
de meilleures capacités quotidiennes de lecture. Les plus hauts 
salaries avaient aussi plus de facilité a lire. 
L'enquete a aussi révélé que 62% des adultes possèdent les 
capacités nécessaires pour lire Ia majeure partie du materiel de 
lecture quotidien et ce, dons au moms une des deux langues officiel-
les du pays. Ils demontrent en outre des capacités pour l'enrichis-
sement des connaissances par Ia lecture d'imprimés de tous genres, 
ce qui prouve qu'ils veulent toujours en savoir davantage. 
Par ailleurs, 22% des Canadiens éprouvent peu de difficulte a 
lire dons Ia mesure ou le sujet leur est familier et qu'il est présenté 
clairement et simplement. Cependant, 16% des adultes, soit environ 
2,9 millions de personnes, ont des capacités de lecture trop limitées 
pour lire Ia majeure partie du materiel écrit. De ce groupe, 2% ont 
mentionné ne pouvoir rien lire en fronçais ou en anglais. En outre, 
les immigrantes ont plus de difficulté 6 lire que leurs homologues 

masculins et que les Conodiens d'origirie. 
Les écoles primaires et secondaires Choque province gère son 
propre système d'éducotion publique. La plupart des frois d'études 
sont couverts par le gouvernement provincial et les municipalites. 
Le système d'éducation diffère donc dune province a l'autre. 
Les écoles publiques comprennent generalement le primaire, le 
premier cycle du secondaire et le deuxième cycle du secondoire. 
L'enseignement primaire regroupe les six premieres années scolaires 
dans Ia plupart des provinces et territoires; dans les autres, il 
comprend aussi Ia septième ou méme Ia huitième année. Par consé-
quent, les differences se ref letent sur les niveaux des écoles secon-
daires. Celles-ci offrent un programme de cinq ou six années et 
peuvent se subdiviser en écoles secondaires de premier cycle, de 
deuxième cycle ou de premier et deuxièrne cycles. Selon Ia lol, les 
enfants doivent frequenter I'ecole des l'ôge de 6 ans et ce, jusqu'ã 
ce qu'ils atteignent 15 ou 16 ans. Ils peuvent aussi recevoir l'ensei-
gnement a Ia maison a Ia condition quil soit sous Ia supervision 
des auforités locales compétentes. 
Les écoles privées Un certain nombre d'écoles primaires et 
secondoires fonctionnent en morge du système public. De telles 
ecoles, privées ou independantes, fac:onnent leur programme 
d'enseignement en fonction des groupes religieux, linguistiques 
ou sociaux auxquels ils s'adressent, ou encore en fonction 
d'étudiants oyant des besoins specifiques. 
On retrouve toutefois des écoles publiques confessionnelles a Terre-
Neuve, au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et 
dons les Territoires du Nord-Ouest. 
L'enseignement postsecondaire Le riombre des inscriptions a 
plein temps dons les universités du Canada a augmenté brusque- 
ment 6 Ia fin des années 1960 et au debut des années 1970. Les 



universités étaierit alors auimentees par les enfants dii baby-boom 
qui a suivi Ia Seconde Guerre mondiole. On a d'abord cru qu'il 
s'agissait d'une situation temporaire et que le nombre des inscrip-
tions diminuerait avec le retour des foibles taux de naissance, après 

le passage de Ia generation dii baby-boom. 
Le nombre de Canadiens d'age universitaire a effectivement 
diminué, mais le nombre des étudionts a plein temps augmente 
toujours. Une plus grande proportion de gens frequente donc 
l'université. De 1980 a 1988, les inscriptions è plein temps dons 
les universitOs canadiennes se sont accrues de 30 %, étant passées 

de 382600 a près de 500000. Si les tendances se maintiennent, 
le riombre d'inscriptions pourrait continuer de croItre jusqu'ô 'an 

2000. 
Les inscriptions a I'université reflètent aussi le pas qu'a franchi Ia 
société canodienne vers l'egalité des sexes. Entre 1980 et 1988,   
le nombre d'inscriptions des femmes au premier cycle a ougmente 
de 44%, comporativementà 18% pour les hommes. En 1989, pour 
Ia premiere fois, les femmes inscrites a plein temps étoient in pew 

plus nombreuses que les hommes. 
Le nombre d'étudiants inscrits a plein temps aux deuxième et 
troisième cycles a aussi connu une hausse. Entre 1980 et 1988, cette 
augmentation a ete de 34%. 
Le financement En 1992, le Comité mixte special sur le reflow-
vehement dii Canada a propose que l'accès a I'éducation fasse 
partie d'un opacte sociak, inséré dons Ia Constitution canodienne. 
De nombreux Canadiens considèrent que 'education, au même 
titre que les prestations sociales comme les pensions et les soins 
de sante, doit occuper me place importante dons I'infrastructure 

sociale. 
Le Canada soutient les universités et les colleges en y administrant 
des fonds publics et en consacrant environ 2% de son PIB aux 

universités. Cependant, le nombre d'inscriptions a augmenté plus 
rapidement que le PIB am cours des dernières années. Les universités 
ont donc moms d'argent a consacrer a chaque étudiant. 
Cette situation renverse une tendance datant des années 1960, 

quand le financement par étudiant avait augmente de 66%. La 
hausse avait été plus lente dons les années 1970, alors qu'elle avait 
atteint 13,2%. Le financement par étudiant avait par contre chute 
de 6% dons les années 1980. 
Les administrateurs des universités canadiennes estiment qu'il leur 
faudra bientôt réduire les depenses d'enseignement pour parer 
a Ia diminution du financement. Les universités pourraient donc 
limiter le nombre des inscriptions, durcir les normes d'admission, 
augmenter les frais de scolarité ou reduire le personnel. 
Le manque de professeurs est in problème qui pourroit se poser 
ow cours de Ia prochaine decennie. Si les tendances actuelles se 
maintiennent, Ia demande de professeurs universitaires augmentera 
plus rapidement que le nombre de diplomes ow doctorat et ce, dons 
toutes les disciplines et am moms jusqu'à l'an 2000. 
Le marché du travail universitaire fait partie d'un vaste marche 
national et international, Partout, Ia tendance semble dernontrer 
que l'on privilegie les etudes supérieures. Dons Ia mesure oU les 
entreprises commerciales et les universités américaines offrent des 
salaires plus élevés aux titulaires de maItrise ou de doctorat, les 
universités canadiennes pourraient avoir du mal a recruter et a 
gorder leurs professeurs. 
Par ailleurs, les, universités canadiennes effectuent environ 25% 
des travaux de recherche et de developpement (R-D) du pays. Etant 
donné que he Canada consacre un plus foible pourcentage de son 
PIB a Ia R-D que les autres pays industrialisés, les pénuries de 
personnel et les budgets restreints des universités pourraient nuire 
aux efforts du pays en matiere de R-D. 
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- GREGORY CLARK, 1965 

Sante 	et 	bien - être 	social 

La sante et le comportement Bob Edwards, qui fut l'éditeur 

du Culgary Eye Opener, petit journal d'une yule eloignee, ovait 
écrit au debut des années 1900 que celui qui conduit pour aller 
boire dolt genéralement revenir a pied. De nos jours, peu de 
Canadiens vivraient cette experience; les exagerations de Ia yule 
eloignee ont fait place a Ia moderation. La consommation d'alcool, 
de tabac et de stupéfiants est a Ia baisse. Les Canadiens sont plus 
actifs et leur alimentation s'est amélioree, ce qui fait partie d'un 
mouvement vers un mode de vie plus sam. 
De fait, les promenades a pied, le jordinage, Ia natation, le cyclisme 
et Ia danse sont de plus en plus populaires. Une enquete de 
Statistique Canada a révélé que le pourcentage de Canadiens 
adultes pouvant être considérés comme <<trés actifs>>, en fonction 
du temps et de l'énergie consacrés aux loisirs, était passé de 27% 
en 1985 a 32% en 1991. En general, le nombre d'activités bénéfi-
ques est proportionnel a l'age et a Ia scolarité. 
De nombreuses enquêtes demontrent que Ia consommation d'alcool 
est a la baisse depuis plus de lOans. Statistique Canada a constaté 
qu'en 1978, 65% des adultes se considéraient comme des buveurs 
reguliers ou moment de l'enquete, c'est-à-dire qu'ils buvaient des 
boissons alcooliques au moms Line fois par mois. En 1991, cette 
proportion de buveurs était passée a 55%. 
Autant les femmes que les hommes atteignent leur <<sommet>> en 
matière de consommation de boissons alcooliques entre 20 et 
24 ans, pour ensuite décroltre ovec l'âge. Très peu de Canadiens 
boivent beaucoup. En 1991, 10% des buveurs prenalent 14 con-
som motions ou plus par semaine. La consommation excessive était 
plus frequente chez les hommes (15% des buveurs) que chez les 

femmes (4% des buveurs) et ce, dons toutes les tranches d'age. 
I.e choix des boissons change egolemerst. De 1982 a 1986, les ventes 
de spiritueux ant chute de 20% et celles de bière, de 4%. Durant 
Ia même période, les ventes de yin ont augmenté de 9%. 
La grande majorité des Canadiens n'ont pas de problemes relies 

a l'alcool. Cependant, des etudes demontrent que de 4000 a 
5000 decés par année sont attribuables a Ia consommation 
exagérée d'alcool. Les problèmes relies a l'alcool sont en bonne 
partie responsables de Ia mort prematurée chez les jeunes et l'abus 
provoque de nombreuses maladies. Le coOt total de l'abus d'alcool 
est estimé a 5 milliards de dollars par an née au Canada. 
L'usage du tabac, Ia principale cause évitable de maladies au 
Canada, entraine Ia mart de 38000 personnes par année. Statis-
tique Canada a constaté qu'en 1991, 26% des adultes fumaient 
a tous les jours, comparativement a 41 % en 1966. Pendant que 
le pourcentage de fumeurs chez les hommes passait de 54% en 
1966 a 26% en 1991, celui des femmes variait trés peu, soit de 

28% a 26%. Une étude realisee par Sante et Bien-être social 
Canada demontre que, depuis peu, les fumeurs auraient tendance 
a diminuer leur ration quotidienrie de cigarettes. 
Le Canada a pris de sévéres mesures pour combatfre les dangers 
du tabac. Les fabricants de cigarettes doivent imprimer en gras 
caractères, sur tous les paquets, un avertissement concernant les 
dangers de l'usoge du tabac pour Ia sante. Les lois féderales restrei-
gnent egalement Ia vente et la publicite du tabac. Depuis 1989, 
il est interdit de fumer dons les bureoux dii gouvernement, dons 
les endroits publics et dons Ia plupart des avions et des autocars. 
En 1990, environ 150 villes appliquaient des reglements restrei-
gnant l'usage du tabac dans les lieux publics. Les experts estimaient 
qu'en 1992, le nombre de ces villes pourroit avoir double. 
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Changements et vieillissement Face a une population viell-
lissante, les systèmes canadiens de Ia sante et de la sécurité sociale, 
dont les dépenses constituent délà Ia part Ia plus coiDteuse de l'infra-
structure sociale du pays, vont avoir une lourde charge a supporter. 
Partout dans le monde, les personnes ayant plus de 75 ans 
nécessitent en moyenne dix fois plus de soins de sante que celles 
ayant entre 20 et 50 ans. Le Canada se trouve dons Ia même 
situation. Les fonds de pension subiront une très forte saignée quand 
le nombre de bénéficiaires augmentera et que le nombre de travail-
leurs qui alimentent ces fonds diminuera. Déjà, les dépenses Iiées 
a Ia sécurité sociale constituent Ia plus grosse part du budget fédéral 
- environ 38% en 1992-1993. Le nombre de personnes âgées qui 
bénéficient du Régime de pensions du Canada devrait augmenter 
de 40% entre 1991 et I'an 2000. 
La sécurité sociale peut egalement ètre affectee par Ia mondiali-
sation, c'est-à-dire Ia nouvelle tendarice qui veut que le monde 
soit considéré comme une seule et grande communauté, oü les 
frontières s'estompent. Les gouvernements ont déjà perdu certains 
des Ieviers écorlomiques qui leur permettaient autrefois de gérer 
les finances publiques et les programmes nationaux. Les investis-
seurs internationaux placent leurs capitaux dons les pays offrant 
Ia meilleure combinaison de sécurité et de rendement des inves-
tissements. Les ententes corn merciales internationales comme CeI le 
du GAIT réduisent les capacités des pays a protéger leurs propres 
industries. De grandes multinationales prennent parfois des decisions 
allant a I'encontre des intérêts nationaux. A mesure que ces condi-
tions s'intensifient, les Canadiens pourraient voir davantage 
d'influences extérieures sur leur infrastructure sociale. 
Le Canada a déjà conclu des ententes avec d'autres pays pour 
contrôler les matières dangereuses, réprimer le commerce illegal 

des stupéfiants et identifier Ies maladies contagieuses. II a aussi 
pris des ententes réciproques dons le domaine de Ia sécurité sociale. 
Certains experts sont d'avis qu'avec l'accroissement du phénomène 
de Ia mondialisation, le Canada pourrait être fortement encourage 
a signer de nouvelles ententes internationales sur Ia sécurité sociale. 
Elles aideraient les immigrants et les emigrants a obtenir une pension 
de retraite basée sur Ia durée du séjour et du travail dons chaque 
pays. 
Les soins de sante En general, les Canadiens se sentent en bonne 
sante. Une enquete effectuée par Statistique Canada en 1990 a 
révélé que 26% des gens jugeaient leur sante excellerite, 36% Ia 
croyaient trés borine et 26% estimaient avoir une bonne sante. 
Par comperaison avec les habitants de Ia plupart des autres pays, 
les Canadiens vivent plus Iongtemps et comptent davantage 
d'années productives. C'est ainsi qu'au cours des 20 dernières 
années, les décès causes par maladies cardiaques ont chute de 
40% chez les femmes et de 30% chez Ies hommes. Les décès causes 
par accidents cerebrovasculaires ont pour leur part diminue de 
50% tant chez les femmes que chez les hommes. 
Les contribuables financent le système de sante du Canada, qui 
couvre I'hospitalisation et les soins médicaux. Quels que soient leurs 
moyens financiers, tous les Canadiens ont accès a des médecins 
compétents et des hôpitaux bien équipés. Malgré cela, certaines 
etudes démontrent que les groupes a faible revenu sont en moms 
bonne sante. 
Selon ia Constitution du Canada, les provinces sont responsables 
des soins de sante. C'est pourquoi le programme national consiste 
a coordonner les regimes de sante provinciaux. Chaque province 
consacre environ le tiers de son budget annuel aux soins de sante. 
Le gouvernement fédéral établit Ies normes de base et fournit 
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environ 30% de Ia somme néCessaire a Ia gestion do régime des 
soins de sante de chaque province. II assure par contre lui-même 
les soins de sante destinés aux autochtones, aux membres des Forces 
armées et a d'autres groupes particuliers. 
Sante et Bien-ètre social Canada estime que les Canadiens ont 
dépensé un total de 61,8 milliards de dollars en soins de sante en 
1990 (9,2% do P18). Le Rapport mondial sur le déve!oppement 
humain de 1992 de l'ONU a démontré qU 'en 1987, soit Ia dernière 
année ou des don nees comparables du Groupe des Sept furent 
diffusees, les Etats-Unis avaient été le seul pays a consacrer aux 
soins de sante une plus grande part de son PIB. 
A chaque année depuis 1960, les Canadiens dépensent de plus 
en plus d'argent pour les soins de sante et ce, autant en dollars 
qu'en proportion du PIB. En 1960, les depenses des Canadiens pour 
les soins de sante constitualent 5,5% do PNB (le PNB est one mesure 
semblable a celle do PIB). Depuis lors, elles ont augmenté de plus 
de 10% par année; Ia pbs Forte housse a été de 20% en 1975. 
Les personnes âgees sont generalement celles qoi utilisent le plus 
les services médicaux. Au coors des prochaines decennies, si le 
rythme actuel de l'otilisation se maintient, lo population vieillissonte 
do Canada, comme celle d'autres pays, aura recours plus que 
jamais aox soins des médecins et des hopitaox. En 1961, les 
personnes ôgées (65 ans et plus) représentaient 8% de Ia popula-
tion, mais on leur atfribuait environ 30% de Ia totalité des journ6es 
d'hospitalisation. En 1989, Ia proportion des aInés était de 11 % 
et ils correspondaient a 55% des journées d'hospitalisation. 
La sécurité sociale Les programmes de sécurité sociale du 
Canada permettent de venir en aide aux alnés, aux personnes ayant 
one incapacité, aux personnes a foible reveno et aux familIes ayant 
de jeunes enfonts. Ces programmes ont verse une somme estimée 

o 69,7 milliards de dollars sous forme de prestations directes en 
1989-1990, ce qui représente environ 10,6% do PIB. 
Un quart de cette somme a été consocré aux alnés par l'intermé-
diaire de Ia Sécorité de Ia vieillesse, du Supplement de revenu 
goranti et de l'Allocation au conjoint. A mesure que Ia popula-
tion du Canada vieillit, ces programmes vont exiger une part de 
plus en plus grande des impôts prélevés par le gouvernement. 
De 1985-1986 a 1989-1990, les depenses relatives au Régime de 
pensions du Canada et au Régime des rentes du Québec ant 
aogmente plus qoe celles de tout outre programme. Les paiements 
pour les pensions d'invalidité ont augmenté de 105%, atteignont 
1,8 milliard de dollars, tandis que les versements destines aux 
pensions de retraite ont totalisé 8,2 milliards de dollars, soit une 
augmentation de 89%. 
Les programmes fédéraux Les programmes fedéraux et provin-
ciaux de sécurité sociale garantissent Ia sécurité du revenu aux 
Canadiens. 
Lorsque ces programmes ont été créés, us étaient universeis, c'est-
a-dire qu'ils octroyaient les mémes prestotions a tous les benéfi-
claires, quel que soit leur revenu. Certains programmes ont toutefois 
change au coors des dernières années. 
Par exemple, les allocations familiales universelles versées pour 
Ia premiere fois a Ia fin de Ia Seconde Guerre mondiale - étaient 
destinées aux familIes ayant des enfants Ogés de 18 ans et moms. 
En 1989, le gouvernement a annoncé qu'il réduirait fortement les 
cheques de pension et d'allocations familiales des familIes ayant 
on revenu supérieur a 50000 dollars. En 1992, ii signalait que les 
Cheques d'allocations Familiales seraient supprimés et remplaCés 
par on système de credit d'impot pour enfants, qoi versero des 
allocations aux families 6 foible et 6 moyen revenu seulement. 







e me souviens de mon enfance a Victoriaville, au Québec, a l'époque oü je jouais dans la cour. J'ai eu ma premiere paire de 

patins vers l'age de trois ou quotre ans et je patinais tous les jours durant les longs mois d'hiver. Je me souviens de Ia Soirée du 

hockey dans les années 1940, et me souviens des 50 buts en 50 parties de Maurice Richard en 1945. 

Le lendemain matin, des notre réveil, nous avions organisé notre propre Soirée du hockey, sans oublier le commentateur. C'est ainsi 

qu'étaient les chases a l'époque. On allait a Vdcole et a l'eglise, et on jouait au hockey. 

Jean Béliveau, natif de Trois-Rivières au Québec. Ancien joueur de hockey de Ia Ligne nationale de hockey, membr du Temple de Ia renommée 
du hockey, Officier de l'Ordre du Canada. 
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En 1973, dans une critique de The Ecstasy of Rita Joe, de George 
Ryga, un critique new-yorkais écrivait Auteur dromatique 

canodien. Ces mots semblent incompatibles, comme joueur de 
hockey ponoméeri ou trappeur Iibanois.D 
II y a 20 ans, les ortistes canadiens étaient souvent considérés comme 
des personnes excentriques, même au pays. Pour ia critique et le 
public, l'art csérieux>> se voyait a New-York, Paris ou Londres. 
Comme le disait Robert Fulford, l'ancien directeur du magazine 
Sot urday Night : c<Ma generation de Canadiens a grandi en croyant 
que si nous étions tres bons ou trés brillants, ou les deux, nous serions 
un jour reconnus par le Canada.> 
Pour Ia generation d'aujourd'hui, qui a grandi en tenant pour acquis 
l'importonce des arts au Canada, une telle reflexion semble incroya-
ble. Pourtant, vers Ia fin des années 1940, le malaise était si profond 
au sein de Ia communauté artistique canadienne que le gouver-
nement federal ova it formé Ia Commission royale d'enquete sur 
l'avancement des arts, lettres et Sciences Wi Canada. 
Dons son rapport, Ia Commission déplorait 'absence d'une commu-
nauté artistique canadienne en mesure de se demarquer. On ne 
comptait que quelques artistes canadiens, et encore moms d'associa-
tions d'artistes. Un vrai deluge d'oeuvres d'art provenant d'autres 
pays entraient ou Canada, ce qui réduisait les chances des artistes 
canadiens de se faire voir et entendre. 
Aujourd'hui, lors d'un soir de sortie dons une ville canadienne, 
on peut oiler voir un film noir dons le Vieux- Port de Montréal, assister 
o une pièce de théOtre dans une communauté crie du nord de 
l'Ontario, ou opprécier un spectacle de danse réunissant des 
danseurs autochtones, un choregraphe quebecois et un compo-
siteur natif de Ia Hongrie. L'éventail des événements culturels 
canadiens est devenu incroyablement large. 

Cette réussite n'est pas le fruit du hasard; elle tire son origine de 
l'appui que le Canada donne a ses artistes. Depuis plus de 30 ans, 
le pays favorise le développement culturel en financant des industries 

culturelles, en subventionnant des artistes et des organismes culturels 
et en legiferant sur le contenu canadien. 
Dons les années 1980, alors que les Canadiens dépensaient plus 
d'argent dons les activités cuiturelies, les arts influençaient de plus 
en plus l'économie. En 1989, ce secteur avait procure près de 
310000 emplois directs etfourni environ 11,3 milliards de dollars 

au produit intérieur brut (PIB), ce qui représente une part de 2%. 
En 1981, ce montantavait atteint 5,2 milliards de dollars (1,7% 
du P18). (Le PIB est une mesure du volume des biens et services 
produits au pays.) Le montant supplémentaire des produits et 
services connexes avait été de 5,8 milliards de dollars. 
L'évolution artistique du Canada s'est produite 0 l'Oge de la mondia-
lisation et des communications de masse. Les creations culturel-
les étrangères continuent d'affluer vers le Canada. Dons le marché 
mondial d'aujourd'hui, les rivalités pour capter l'attention du public 
n'ont jamais été aussi intenses. Les industries culturelles conadiennes, 
plus particulièrement les industries cinematographique, des enregis-
trements sonores et de I'edition, sont en competition ovec celles 
des autres pays du monde, aussi bien au Canada qu'à I'extérieur. 

L e s 	arts 	d'interprétation 

La scene est un lieu mogique. Avant mérne le lever du Hdeau, 
une tension créatrice se répand dons l'air. Les derniers Sons que 
l'on peut entendre - accord des cordes et des cors, foible bruit 
de pas des artistes dons les coulisses et crissement des accessoires - 
provoquent beaucoup de fébrilité de chaque côté du rideou. 

peaI 9ip(i6 



Lorsque les lumières s'éteignent et que les spectateurs s'installent, 
Ia fébrilité dons Ia salle est aussi intense que Ia creation artistique 
qui va bientôt commencer. 
Chaque onnée, ce moment magique se prod uit des milliers de fois 
a travers le Canada, que ce soit pour des pièces de théâtre ou des 
spectacles de donse ou de musique. II se produit aussi, et de plus 
en plus, sur des scenes étrangères. Effectivement, des orchestres 
canadiens visitent les capitales musicales d'Europe, des compa-
gnies de donse conodiennes font salle comble au Japon et des 
compagnies de theatre canadiennes réjouissent le coeur des enfonts 
partout oux Etots-Unis. 
Malgré cela, le nombre d'organismes voues oux arts d'interpré-
tation vane d'année en année. Un bon nombre d'orgonismes voient 
le jour, pendant que d'outres s'éteignent discrètement. Statistique 
Canada effectue a chaque année one enquete sur les compagnies 
vouées aux arts d'interprétation. Cetfe enquête englobe Ia majorité 
des organismes professionnels a but non lucratif du pays. En 
1989-1990, elle avait permis de dénombrer 234 troupes de theatre, 
100 organismes voués a Ia musique, 54 corn pagnies de danse et 
14 d'opera. Ces compagnies ont présenté un total de quelque 
40000 spectacles, oppréclés par 13,9 millions de spectateurs. 
Le théâtre Lors d'un discours sur le théôtre au Canada en 1979, 
Mayor Moore, comedien et auteur, avait déclaré : <Bientôt, l'aspect 
le plus important du théâtre canadien pourrait bien être le fait qu'il 
soit different des outres; nous offrirons au monde non seulement 
un nouvel art nord-américain, mais aussi un modéle de grande 
diversité, parce que nous sommes une société pluraliste oi un vrai 
théâtre "national" ne peut exister, ni même être envisagé. 
Dix ans plus tard, les propos de Mayor Moore semblent tout a fait 
jostlE iés. Le theatre classique dolt so survie a des troupes comme 

le Théôtre du Nouveau Monde, a Montréal, et aux festivals de 
Stratford et de Show, en Ontario. Pour leur part, les auteurs contem-
poroins sont de plus en plus reconnus, tant au Canada qu'à 
l'etranger. 
Un bon nombre d'auteurs travaillent 00 sein de petites compa-
gnies regionales de théãtre, parfois experimental, qui explorent 
les différentes avenues sociales et culturelles de Ia diversité 
canadienne. Les possibilites d'un tel genre théâtral sont considé-
rabIes. Comme le disait l'auteure québecoise Marianne Ackerman, 
Ce pays contient une tonne d'histoires inédites "congelees". Si 

nous avons tant de problèmes comme nation, c'est parce nous ne 
connaissons pas l'histoire des autres . Pour elle, le défi de 
l'auteur canadien consiste a cdecongeler ce riche bagage histo-
rique. Partout au Canada, les directeurs de théâtre s'entendent 
pour dire que le processus va bon trnin, 
Le theatre canadien a connu un bel essor au coors des années 1980. 
Les ventes de billets et le nombre de spectacles n'ont jamais cessé 
d'augmenter. En 1988-1989, 202 organismes a but non lucratif 
ont donné plus de 33000 representations devant 9,4 millions de 
personnes. Toutefois, l'annee suivante, alors que les Conadiens 
commençaient a se serrer Ia ceinture en raison d'une situation 
économique difficile, 234 compagnies ont présenté environ le même 
nombre de spectacles, mais les assistonces ant chute a 8,5 millions 
de spectateurs. Plusieurs compagnies ont alors change de cap en 
réduisant le nombre de leurs productions, en restant a l'affiche 
moms longtemps et en augmentant le prix des billets. 
En 1990-199 1, Ia recession économique et une diminution du finan-
cement public sont venues amplifier les difficultés des cornpagnies 
de theatre. Pour beoucoup d'entre eVes, les tournées sont essentielles 
pour elargir leur public. Malheureusement, Ia situation économique 
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ne se prêtait pos aux tournées, qui étaient des aventures plutot 
risquées. D'autres petites compagnies ont opté pour les produc-
tions collectives en réunissant leurs talents et leurs ressources. Ces 
collaborations ont cerfes permis de tirer le maximum de ressour-
ces éparses, mais plusieurs directeurs croient qu'elles ont aussi dilué 
le genie créatif de ces compognies. 
En periode difficile, les directeurs et les producteurs doivent devenir 
des experts dans 'art de commercialiser leurs activités. Certains 
d'entre eux réussissent ô allier leurs responsabilités créatrices et 
commercioles, alors que d'autres craignent de perdre un tern ps 
précieux nécessoire pour Ia redaction et Ia mise en scene. Les 
nouvelles generations d'ecrivains, de directeurs, de producteurs 
et de comédiens font de plus en plus face a des défis lies a l'industrie 
même do théâtre, et non plus seulement a Ia créativité theâtrale. 
La relève du talent canadien en théâtre est assurée par les 114 
universités, colleges et écoles privées offrant un programme post-
secondaire de formation en art dramatique. En 1990-1991, le 
Conseil des Arts du Canada, une société d'Etat qul subventionne los 
orgonismes et les artistes, a octroyé près de 2 millions de dollars a 
des orqonismes et des porficuliers pour Ia formation professionneHe. 
La danse Lu danse peut être gracieuse, subtile et discrete, ou 
athletique, flamboyante et étourdissante. Parfois, elle peut même 
être provocante. La danse canadienne se situe entre les specta-
cles classiques du Royal Winnipeg Ballet et los innovations de La 
La La Human Steps de Montréal, en passant par 'exaltation des 
donses traditionnelles autochtones. 
Pour plusieurs compagnies de danse canadiennes, le repertoire 
traditionnel constitue une planche de salut. Les classiques comme 
Le Lac des cygnes et Giselle représentent non seulement une source 
sOre de revenus, mais us permettent egalement le financement 

d'oeuvres contemporaines. 
Après plusieurs années de lutte pour obtenir on funancement 
approprié, une formation adequate et une reconnaissance bien 
méritée, les donseurs et danseuses ont vu leurs efforts récompenses 
au cours des années 1980. Effectivement, l'intérèt do public a 
constamment augmenté, tout comme le nombre de tournées. 
Chaque année, de nouvelles troupes de danse régionales et natio-
nales se sont produites sous les feux de Ia rampe. En 1988-1989, 
48 compagnies de danse ont présenté plus de 2300 spectacles ou 
Canada devant 1,7 million de spectateurs. 
En 1989-1990, les premiers signes de Ia recession ont toutefois 
entrainé une diminution des assistances pour Ia danse. Statistique 
Canada révelait d'ailleurs que 54 compagnies avaient donné on 
peu plus de 2400 spectacles devant seulement 1,5 million de 
personnes. Beaucoup de troupes de danse ont alors rédoit le prix 
des abonnements, lesquels étaient composes d'un plus grand 
nombre d'oeuvres tirées du repertoire traditionnel. 
A mesure que le nombre de compognies augmentait, Ia rivalité 
pour obtenir du financement et sa port de public se corsait de plus 
en plus. Parmi tous los organismes voués aux arts d'interprétation, 
les compagnies de danse sont les plus dependontes du finance-
ment do Conseil des Arts du Canada. Or, le financement do Conseil 
n'a pas augmenté depuis 1987. En 1989-1990, les petites, moyennes 
et grandes compagnies canadiennes occusaient on deficit total de 
500000 dollars. 
En 1990-1991, le Conseil des Arts du Canada avait accordé 
2,2 millions de dollars a des organismes et des particuliers pour Ia 
formation des danseurs. A travers tout le Canada, plus de 30 écoles 
privées et publiques ont offert des cours de danse professionnelle 
en 1990. 
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La musique Les limites de 'expression musicale ont ete sans cesse 
repoussées au coors de ce siècle. Cornme le disait l'auteure 
canadienne Ulla Coigrass, ocle paysage auditif de notre ère est le 
résultat do manage de Ia musique, de la technologie et de Ia 
nature. 
Vers Ia fin des années 1970, le compositeur canadien R. Murray 
Schafer a mis cette maxime a execution. Dans one vieille grange 
do sud de l'Ontorio, ii a créé on paysage sonore des temps 
modernes a partir d'un assortiment d'ob jets hétéroclites. lmaginez 
on balancier relié ô une scie musicale, a un gong et a des fils disposes 

en toos sens qui dansent sur des cordes a piano. Des cloches se 

balancenit suspendues oux chevrons. bus les objets sont relies entre 
eox et agissent les ons sur les autres. Ce mobile musical donne des 
bang, des bruissements, des sifflements et une gamme complete 
de sons intermédiaires. 
Schafer cherche a démontrer par ses compositions et ses montages 
sonores qu'un bruit, quel qu'il soit, peut être musical. C'est ainsi 
qu'il faisait voloir au violoniste Yehudi Menuhin, dans le cadre de 
Ia trés populaire série télévisée aThe Music of Man, du réseau 
anglais (CBC) de la Societe Radio-Canada, que ales gens peuvent 
apprendre a écouter avec discernement, a porter des jugements 
d'abord sur des sons simples, comme ceux qu'ils peuvent entendre 
a tout moment s'ils s'arrêtent pour écouter. 
Les Canadieris écoutent Ia musique des avant-gordistes, comme 
celle de R. Murray Schafer, du rock and roll, do jazz aussi bien 
calme que tonique, de Ia musique classique, du calypso, du reggae, 
de Ia musique country, du rap et d'innombrables autres genres 
musicaux inspires des précédents. 
Les musiciens canadiens se produisent dans les festivals de jazz, 
de rock, de blues et de musique populaire partout au pays. Ils jouent 
de Ia mosique classique dans les salles de spectacle et dans les parcs, 

accornpognent les spectacles de danse et les representations théôtra-
es, exécutent des themes de films et des ritournelles poblicitaires, 
enregistrent en studio et jouent au coin des roes achalandées. En 
fait, le Canada compte suffisamment de musiciens professionnels 
pour peopler une petite ville. La section canadienne de 'American 
Federation of Musicians of the United States and Canada comprend 
24000 membres représentant tous les genres musicaux. 
Mème si rien ne vaut l'ombionce d'un concert en direct pour bien 
des melomanes, ces derniers sont de plus en plus nombreux a 
preferer l'ecoute de Ia musique a Ia moison, souvent sur disques 
compacts. II y a une génératiori, les groupes et les orchestres utili-
saient Ia musique enregistrée comme <carte de visite pour tenter 
d'attirer le public a leurs spectacles. Aujourd'hui, Ia technique de 
l'enregistrement sonore est si perfectionnee qu'elle peut rivaliser 
avec les interpretations sur scene. 
Pour les orchestres symphoniques et les compagnies d'opera 
canadiennes, ce constat n'a rien de réjouissant. En 1988-1989, 
104 compagnies d'opéra et orchestres symphoniques ont donné 
près de 4000 representations qui ant attire presque 4 millions de 
personnes. L'année suivante, 114 compagnies d'opéra et orchestres 
se sont produits sur scene 4500 fois devant un auditoire total de 
3,7 millions de personnes. 
Pour attirer le public, bon nombre de compagnies et d'orchestres 
se tournent vers une programmation plus conservatrice, choisis. 
sant des oeuvres classiques étrangères bien connues de preference 
aux creations inédites de compositeurs canadiens. De tous les 
groupes d'arts d'interprétation, se sont les grandes compagnies 
d'opero qui ant enregistre les meilleurs benéfices en 1989-1990. 
Les consequences a long terme de Ia recession de 1991 sur les corn-
pagnies de musique et d'opéra n'étaient pas encore dames lors-
qu'Un portrait do Canada est allé sous presse. Mais lo progression 

eafne,/ 



+ 

des depenses et la baisse de 'assistance avaient déjà force des 
compagnies a abreger leur saison ou a reduire Pa rérnunération 
des muicens. 
L'art visuel contemporon Au Canada, l'art visuel contemporain 

a la fols experimental et innovateur. II remet souventen cause 
les valeurs traditionnetles, les idéaux et, parfois, Ia nature même 
de 'art. Qu'ils apparfiennent a des groupes marginaux ou aux 
grands courants, les ortistes canadiens explorent tous les themes, 
qu'ils découlent de Ia recherche personnelle ou de l'observation 
des enjeux sociaux et politiques. Ce faisant, us ont recours a une 
variété inoule de matériaux et de supports mediatiques. 
Pendant des années, les artistes contemporains canadiens ant eu 
des choix limités : travoiller de foçon isolée, loin des centres d'activite 
artistique, ou emménager dons les grandes villes oCi ii étoit possible 
de s'intégrer a Ia communauté artistique. Nombre d'artistes contem-
porains ont travaillé en retrait do monde et ont ainsi eo peu 
d'occasians de communiquer avec leurs confreres des autres regions 
du pays. Certains d'entre eux ont utilise des techniques plus expéri-
mentales et interdisciplinaires. us ne poovoient donc plus compter 
sur l'appui des galeries et des institutions existantes. 
Au debut des années 1970, des artistes contemporains et innova-
teurs ont créé on créseau vivants de centres d'arts a l'echelle du 
pays afin de favoriser Ia tenue d'evénements, d'echanges et de 
débats arfistiques. En 1976, les responsobles de 15 centres d'arts 
autogérés (alors connus sous le nom de galeries cparalleless) et 
du Conseil des Arts do Canada se sont réunis pour Ia premiere fois 
pour discuter de financement. 
On compte aojourd'hui une centaine de centres d'arts autogérés 
au Canada, qoi représentent une part imporfante du sedeur artis-
tique. Nombre d'artistes independants estiment que ces centres 

d'arts constituent d'excellents etablissements de formation et qu'ils 
fournissent un lieu de rencontre avec les collegues et le grand public, 
ainsi qu'une vitrine oü sont presentees les oeuvres en cours et les 
oeuvres achevées. Plusleurs artistes et conservateurs, aujourd'hui 
rattachés a des institutions importantes, ont reço leur formation 
dans de tels centres d'orts autogérés. Nombreox sont les centres 
qui proposent des programmes d'echanges avec des artistes 
d'autres pays; certains off rent des centres de documentation, des 
bibliotheques ou des installations de montage video; d'autres 
s'intéressent a des genres artistiqoes précis comme la gravure ou 
les arts d'interprétation. 
En 1990-1991, 72 centres d'arts autogérés se sont partagé one 
somme de 3 millions de dollars offerte par le Conseil des Arts du 
Canada. Ils reçoivent également des subventions des provinces 
et des municipalités. Toutefois, malgré les subventions publiques, 
beaucoup de centres d'arts doivent compter sur le soutien de 
bénévoles et les levees de fonds pour survivre. Certains centres 
situés en Ontario ant organisé des bingos de bienfaisance et amassé 
ainsi prés du cinquième des fonds nécessoires a leur fonctiorinement. 

Le passé au present: le patrimoine canadien 

A Drumheller, au Royal Tyrrell Museum of Palaeontology de 
'Alberta, vous pouvez vous ébahir devant les redoutables 
mâchoires do tyrannosaure rex, roi des dinosaures. Au Musée 
canadien de Pa guerre, au coeur d'Offawo, voos pouvez marcher 
dans une tranchée de Ia Premiere Guerre mondiale. A Ia place 
Royale de Quebec, vous poovez siroter votre café ao bit dons 'one 
des étroites ruelles du XVlle siècle qu'a jadis arpentées Jean Talon, 
premier intendant de Ia Nouvelle-France. 



PAS tART POUR LART, MAIS BIEN tART POUR IA VIE 
- STEPHEN VIZINCZEY, 1986 

Les Conodiens sont très fiers de leurs racines. D'un ocean a l'outre, 
près de 2300 organismes publics et privés de mise en valeur du 
patrimoine font Ia chronique de notre passé social, économique 
etpolitique. En 1989-1990, les musées, les archives, lesgaleries, 
les planetariums, les observotoires, les aquariums, les jardins botani-
ques et zoologiques et les parcs naturels du Canada ont été visités 
près de 114 millions de fois. Cette annee-là, les administrations 
federale, provinciales et municipales ont consacré 1,1 milliard de 
dollars aux activités du patrimoine. 
Les musées, qul ont déjà eu une image d'édifices monolithiques 
remplis de vitrines poussiéreuses, sont devenus des centres culturels 
trepidants. Les innovations et l'accessibilité des musées nationaux 
du Canada leur ont valu une renommée mondiale. Les visiteurs 
peuvent y parcourir des salles d'exposition, assister a des projections 
de films, a des conferences et a d'outres événements culturels. II 
est méme possible de louer des salles de musée pour des noces 
ou autres occasions spéciales. 
Certains musées canadiens se passent même de murs. Les 
écomusées, ou musées vivants, ref letent Ia volonté de conser-

vation de collectivités entières. Un écomusée peut We une region, 
on village, une rue ou un edifice. L'écomusée des vallées Cowichan 
et Chemainus, en Colombie-Britannique, garde vivant l'esprit de 
toute la region. Les visiteurs y parcourent a pied d'anciens chemins 
forestiers, longent les quois du Tall Ship Museum a Ladysmith, visitent 
le centre d'arts outochtone a Duncan et explorent des lieux de 
fouilles archeologiques aux camps de bOcherons abandonnés de 
Ia baie Cowichan. 
Des douzaines de collectivités canadiennes ont créé leurs propres 
écomusées ovec l'aide de Ia Fondation canadienne pour Ia protec- 
tion du patrimoine qui, grôce a son programme Rues principales 

Canada, encourage les projets de revitalisotion du centre-yule tradi-
tionnel. En rénovant de vieux edifices do centre-ville, le programme 
Rues principoles offre aux entreprises urbaines et aux groupes locaux 
do domaine de Ia culture et des arts d'interpretation Ia possibi-
lité d'avoir pignon sur rue dans des edifices historiques. Les projets 
d'écomusees rendent les gens encore plus fiers de leur collectivité 
et leur font prendre conscience de Ia valeur de leur patrimoine. 
De plus, ils stimulent l'économi n contribuant a Ia creation d'indus-
tries touristiques locales. 

La renaissance autochtone Au dire de l'écrivoine canadienne 
Heather Robertson, <S'il est vrai que Ia survie est le theme dominant 
de Ia vie canodlenne, les autochtones sont déjà integrés. Ils ont 
survécu contre vents et marées et leur soif de vivre a engendre 
chez eux un nouveau courant créateur d'envergure. 
Les collectivites autochtones partout au Canada sont en train de 
reconquérir leurs droits a une identité en revalorisant leurs langues et 
leurs praliques religieuses ancestroles, en propageant les connoissances 
des onciens et en réinterprétant les formes troditionnelles de leur 
art, depuis Ia decoration de paniers jusqu'à Ia narration de récits. 
Les autochtones canadiens créent aussi de nouvelles formes d'art 
en alliant les traditions ancestrales aux disciplines artistiques qui 
étaient jusqu'ici le propre de Ia culture occidentale. Douglas Cardinal 
est l'architecte du très admire Musée canadien des civilisations, 
a Hull, au Québec. Les oeuvres The Rez Sisters et Dry Lips Oughto 
Move to Kopuskasing, do dramaturge Tomson Highway, lui ont 
valu d'excellentes critiques partout au poys et des prix importants. 
En outre, le compositeur et chef d'orchestre John Kim Bell s'est bôti 
one solide reputation en produisont des oeuvres inédites et passion-
nées réunissant Ia musique et les rythmes autochtones a Ia chore-
graphie classique. 

y,4a,*49 -t7/.,fl48 



Ambassadrice de notre 
culture ou nouveau cult.? 
L'outeur américain Mark 
Twain l'appelait ela plus 
charmante des creatures de 
l'enfancen. Los Japonais 
l'appelle Akage no Ann 
(Anne aux cheveux roux). 
Quel que soit son nom, 
l'héroIne du roman Anne de 

Green Gables, qu'a écrit Lucy 
Maud Montgomery en 1908, 
est le fondement d'une 
industrie culturelle a part 
entière - Montgomery a 
publié plusieurs autres 
romans autour de son person-
nage, un film et une série ont 

etC produits pour Ia tClCvision 
et les ventes do souvenirs 
d'Anne, tels des livres de 
cuisine, des eaux de toilettes 
et des parfums, sont estimCes 
a 5 millions de dollars. 
Les Iivres do Montgomery ont 
Cté troduits dons plus do 20 
langues et sont lus par plus 
de gens que tout autre rCcit 
canadien. La maison do l'Ile-
du-Prince-Edouord ou 
Montgomery passa son 
enfance, et qui sert cle toile 
de fond aux rCcits d'Anne, 
attire prCs do 300000 
visiteurs chaque annCe, 
dont 8500 du Japan. 

+ 

La 	littCrature 	et 	l'Cdition 

Margaret Atwood a déjà écrit que La littérature est plus qu'un 
simple miroir; c'est aussi une carte, une geographie de l'esprit. 
La littérature canadienne peut nous transporter d'un village de peche 
sur le littoral dechiquete de Terre-Neuve a un café situé dons le 
bruyant quartier chinois de Vancouver; elle peut nous faire visiter une 
communauté inuit habitant les rives glacees de tile de Baffin ou encore 
une eglise d'une polite municipalite de Ia Saskatchewan. En outre, bon 
nombre d'immigrants écrivains, de Ia premiere, et méme deuxième 
génération, nous entrolnent au-delà des frontières canadiennes 
jusqu'en Afrique, en Asie, en Amerique latine et dans les Caraibes. 
La littérature conodienne des onnées 1990 est aussi diversifiee et 
multiculturelle que Ia société canodienne. Les écrivains canadiens-
francais, canadiens-anglais, autochtones et néo-canadiens présen-
tent tous des visions personnelles du pays qui sont lues par un public 
de plus en plus important. 
Los livres Les années 1980 furent très fertiles pour Ia littérature 
et l'édition canodiennes. De nouveaux écrivains ont fait leur 
apparition dons tous les coins du pays. Le secteur de l'édition est 
devenu une industrie très creative, oudocieuse et variée sur le plan 
regional. II s'agit d'une impressionnante evolution puisqu'elle a 
lieu dons un morché de plus en plus dominé par les multinationales. 
Au cours des 20 dernières années, les maisons d'édition appor-
tenant a des intérêts canadiens ont assidüment soutenu les outeurs 
canadiens - elles publient même 80% des titres canodiens. En 
1989-1990, plus de 90% des 302 maisons d'édition ayant des 
recettes supérieures a 50000 dollars opportenoient a des intéréts 
canodiens. Plus de 6000 nouveaux titres canadiens avaient été 
publiés et lo vente des livres canadiens ovait été deux fois plus impor-
tante que celle des autres livres. Les titres canadiens représentoient 
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un peu plus du hers des ventes de livres conadiens et étrangers, 
qui avaient totulisé 1,4 milliard de dollars. 
Comme on peut le constater, les titres étrangers dominent toujours 
le marché conadien, ce qui crée une concurrence achornée pormi 
les editeurs conodiens. Une poignée d'entreprises étrangeres 
possèdent plus de 50% du morché anglophone. Elles contrôlent 
es domaines les plus lucratifs, a savoir les man uels d'enseigne-
ment et Ia distribution des publications commerciales importées. 
Au moyen d'une mise en marché vigoureuse, ces entreprises ont 
influence le goUt des lecteurs en matière de lecture, l'établissement 
des prix de vente et Ia vente en consignation. Certaines maisons 
canadiennes jouent un role d'ogent pour les titres importés et utilisent 
les recetfes pour subventionner les auteurs canadiens. Cependant, 
un nombre croissant d'éditeurs américains, britanniques et francais 
ant etabli des succursales au Canada pour vendre directement leurs 
publications aux lecteurs du pays. Les agents canodiens perdent 
ainsi une bonne part du marché de 'importation. 
Le marché francophone de 'edition canadienne est un peu plus 
sUr que le marche anglophone. En 1989-1990, les maisons d'édition 
francaises apportenant a des intérêts canadiens détencient 83% 
du marché et leurs ventes au pays avaient totalisé 161 millions 
de dollars, alors que celles des firmes étrangères avaient atteint 
34 millions de dollars. La langue coristitue une borrière qui protege 
le morche francophone contre le déferlement des publications amen-
caines. De plus, les coUts de livraison de livres de Ia France et les 
mesures énergiques prises par le gouvernement quebecois fovorisent 
les éditeurs du Québec. 
La mondialisation et les publications a grande diffusion réussis-
sent a ebranler ce que l'industrie canadienne a bâti au cours des 
20 dernières années, c'est-O-dire un marché du livre canadien, 
redige par et pour les Canadiens. Quatre maisons appartenant 

Lire les auteurs canadlens 

• Los auteurs conadiens sont régulièremint en nomination pour le 

Booker McConnell Prize, l'une des distinctions littéroires los plus 

prostigieuses au monde. 

• Des Canadiens ont rêcemment remporté I. Prix Goncourt et Is 

prix Meclici. 

• Un bom,ne parmi los loups, l'oeuvre do Fancy Mowat, s'est 

vendue a plus d'un million d'exemplaires dons l'ancienne 

Union soviétique seulement. 

• Anne de Green Gables est lu par pratiquemont tous les étudionts 

du niveau secondaire au Japon. 

• Au printemps 1991, un recucil d'Alice Munro a fait l'objet 

d'une critique dons Is New York Times, dons laquelle on 

pouvait lire eHeureusement qu'il y a los auteurs canadiens. 

Et Is critique du Times d'ajouter que sons eux, les Américains 

amateurs de fiction n'auraient cu a hre cc printemps-Ià que des 

nouveautés tomes et sans vie. 
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a des intérêts canadiens ont do fermer leurs portes en 1991, de 
nombreux éditeurs ont ete obliges de réduire leur personnel et 'un 
des plus importants éditeurs a limité a quelques titres seulement 
so liste do rorli'ins, qui étoit pourtant trés impressionnante. 
Les prochaines annêes La prochaine décennie pourrait être 
difficile pour de nombreuses maisons d'édition conodiennes. 
L'industrie du l ire, qui fait face a une recession eta une nouvelle 
taxe sur les produits et services, demande au gouvernement fédéral 
de reviser les lois s'appliquant a Ia propriété etrangere et aux expor-
tations. Elle desire egalement que I'industrie et le gouvernement 
s'unissent pour aider les entreprises conadiennes a rivaliser plus 
efficacement dans un marché mondiol. 
En janvier 1992, le gouvernement federal annonçait l'octroi d'une 
somme de 140 millions de dollars, repartie sur cinq ans, a l'industrie 
canadienne de lédition et de Ia distribution du Iivre. 
Les póriodiques Les periodiques canadiens couwent tous les sujets 
allan) des spor s a Ia methodologie d'enquete. De fait, si on les 
placait côte-à-cóte, ces magazines rempliraient une étagère longue 
de 500 metres. 
L'industrie canadienne des periodiques a publlé des magazines 
dons presque tous les domaines économiques, professionnels, artis-
tiques, pedagogiques, religieux et récréatifs du Canada. En 
1989-1990, 1494 periodiques canadiens étaient en circulation, 
comparativement a 1100 en 1984. De ce nombre, 60% étaient 
publies en anglais, 22% en français et tout prés de 15% étaient 
bilingues. Le reste des periodiques, c'est-à-dire 3%, étaient rediges 
dons d'autres langues que le français et l'anglais. La production 
des periodiques conadiens procure environ 4500 emplois a temps 
plein et près de 1 800 a temps partiel, olors que Ia masse salariale 
-'leve a 170 millions de dollars. 
Contrairement oux editeurs de livres, les editeurs de periodiques 

appartiennent generalement a des intéréts canadiens. En 
1989-1990, ii y avait 1091 editeurs de periodiques, dont moms 
de 1 % avaient leur siege social a l'etranger. Sur les 903 millions 
de dollars de recettes déclarées, seulement 5% revenajent a des 
entreprises etrangeres. 
En 1989-1990, le firage total des periodiques canadiens en circula-
tion a chute a 522 millions d'exemplaires, une baisse de 6% compa-
rativement a l'année précédente. En depit de cette diminution, les 
recettes avaient augmenté de 5% pour atteindre 891 millions de 
dollars. On offribue cetfe hausse a l'augmentation des recettes publi-
citaires. La même année, les dépenses avaient oussi grimpé de 5%, 
laissant un bénéfice net avant impôt de 4%, soil le méme pourcen-
tage qu'en 1988-1989. 
Le Canada a un deficit commercial mojeur au chapitre des pério-
diques. Ce deficit tend méme a s'elargir d'année en année. Par 
exemple, en 1980-1981, les importations s'élevaientà 277 millions 
de dollars (dollars courants), landis que les exportations totalisaient 
53 millions de dollars. Huit ans plus lard, en 1988-1989, les impor-
tations avaient presque double. EVes atteignaient 510 millions de 
dollars, alors que les exportations n'avaient augmenté que de 9%, 
pour se situer a 58 millions de dollars. Le deficit se chifFrait donc 
a 452 millions de dollars (dollars courants). 
Les compagnies américaines ont beaucoup d'influence sur le marché 
canadien anglophone. Les rayons des kiosques a journaux sont 
remplis de magazines populaires américains qui font I'objet de 
promotions vigoureuses. Généralement, les editeurs canadiens 
envoient donc leurs periodiques par Ia poste. Mais ce moyen de 
distribution coOte cher et iI prend plus de temps. De plus, le prix 
de vente des magazines américains constitue le plafond que les 
periodiques onglais du Canada ne peuvent depasser, même si leur 
production est plus coOteuse. 
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YE CANADIEN OW DDAIGNE UN LIVRE CANADIEN TRAHIT SA PROPRE IDENTITI 
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Bien que les periodiques anglais représentent près des deux tiers 
de tous les periodiques canadiens, le nombre de magazines français 
et bilingues (francais et onglais) a augmente rapidement au cours 
des dernières années. Entre 1985-1986 et 1988-1989, le nombre 
de periodiquesfrançais a grimpe de 26% pour atteindre 339. Quarit 
aux publications bilingues, elles ont connu une housse de 87%, 
pour se chiffrer a 247. Le nombre de magazines anglais a pour 
sa part augmenté d'un modeste 3% pour s'établir a 901. 

De plus en plus, les éditeurs, particulièrement ceux du Québec, 
s'associent avec des entreprises étrangères pour publier de 
nouveaux magazines. Ces associations permettent de partager les 
risques et les cocts inherents au loricement d'un nouveau magazine 
d'intérêt general. 
La vente d'espaces publicitoires est Ia principale source de revenu 
pour l'industrie. Afin de rendre les editeurs canodiens plus compé-
titifs, Ia Loi de I'impôf sur le revenu ne permet pas aux compagnies 
canadiennes de déduire les dépenses faites pour des insertions publi-
citaires dans des magazines américains. Celo les incite donc a 
acheter des espaces publicitaires dons des magazines canadiens. 
A Ia fin de 1989, le gouvernement fédéral a commence a supprimer 
graduellement le programme des tarifs préférentiels de Ia Societe 
canodienne des postes. En 1991, Ia plupart des éditeurs canadiens 
ont vu leur toni postal grimper de 50%. La recession économi-
que et Ia nouvelle taxe de 7% sur les produits et services ont aussi 
influé sur les ventes des periodiques et des Iivres canadiens. 

I e s 	sorties 	a U 	Ci n ó ma 

LeS Canadiens adorent le cinema! En 1989-1990, 82,1 millions 
de personnes ont vu des longs métrages en salle ou au ciné-parc. 
QUont aux vidéocassettes, leur location a rapporté urie somme 

estimée a 1,2 milliard de dollars. Cependant, le Canada étant le 
plus important marché ouvert aux films américains, les gens voient 
h-es peu de productions canadiennes. Mains de 5% des films projetés 
en salle et moms de 10% de ceux regardés a Ia moison sont des 
longs métrages canadiens. 
La distribution est un element très important de I'industnie do film 
et de Ia videocassette. Les distributeurs, intermédiaires entre les 
producteurs et le public, vendent en gras aux exploitants, aux detail. 
ants de vidéocassettes, aux stations de television, aux ciné-clubs 
et aux bibliotheques. 
Autrefois, les grands studios de production de Hollywood avaient 
leurs propres agences de distribution pour voir a Ia projection de 
leurs films au Canada. Mais les grands producteurs américains 
réinvestissaient rarement leurs profits enregistrés ou Canada dons 
des productions canodiennes. Le prix d'entrée verse par les cinéphi-
les canadiens a permis de financer Ia production de films amen-
cams pendant plusieurs décennies. Quant a leur contribution a Ia 
creation d'une industrie authentiquernent canadienne, elle a été 
presque nulle. 
En 1990, 23 firmes étrangères, sur un total de 144 distributeurs 
ayant pris part a l'enquete annuelle de Statistique Canada, ont 
reçu 62% des recettes de Ia distribution au Canada. 
En 1989-1990, Téléfilm Canada, one société d'etat qui a pour 
mandat de rendre I'industrie canadienne do film plus competitive, 
a octroyé 12,8 millions de dollars au Fonds d'aide a Ia distribu-
tion de longs métrages. Cette somme permet aux distributeurs de 
contniboer a Ia production de longs nlétrages canadiens. 
Même si les distributeurs canadiens prennent charge de 95% des 
films produits au Canada (moms de 50 en 1991), les recetfes ainsi 
obtenues sont insuffisantes pour Ia survie de l'industrie. Ils doivent 
donc distribuer des produclions indépenlantes étrongères. En 1989, 
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seulement 19% des films distribués par des compagnies appar-
tenant a des intérêts canadiens étaient canadiens. 
En raison de son marché froncophone, le Québec a jusqu'à mainte-
font echappe, do moms en partie, au réseau de distribution holly-
woodien. Le fait d'ovoir une moindre concurrence américaine a 
permis a I'industrie quebecoise du film de demarrer plus tot et de 
progresser plus rapidement que celle du Canada onglais. Au debut 
des années 1980, des compagnies américaines ont toutefois 
entrepris d'y distribuer des films non oméricains de langue francaise. 
Les distributeurs quebecois se voyoient ainsi priver d'une impor-
tante source d'approvisionnement. 
En 1983, Ia Loi sur le cinema du Québec était votée. Des lors, les 
distributeurs de films et de vidéocassettes au Québec se devaient 
d'obtenir un permis et de repondre a certaines normes dictées par 
Ia Loi. Elle aura aussi eu pour effet de mener a une entente avec 
les distributeurs américains. Dorénavant, les droits de distribution 
des films non anglophones seraient assumes par les distributeurs 
ayant leur siege social au Québec. Cette mesure permettait oux 
compagnies américaines de distribuer au Québec les mêmes films 
qu'elles distribuent au Canada anglais. 
Silence, on tourne! En 1989-1990, 48 longs métrages ont 
été produits ait Canada, comparativement a seulement 16 en 
1984-1 985. Cet'te croissance rapide a éte, dans one large mesure, 
le résultat d'incitations pour Ia relance des investissements privés, 
comme le Programme de deduction pour amortissement. Celui-ci 
prévoit une deduction fiscale de 100% pour tout investissement 
dons les productions canadiennes. En 1988, Iorsque le créditd'impot 
a ete temporairement réduit a 30%, les investissements privés ont 
été pratiquement interrompus. 
La télévision canadienne, particuiièrement Ia Société Radio-Canada, 

constitue un débouché majeur pour les emissions de télévision et les 
films canadiens. De nombreuses productions vendues a Ia télévision 
dependent de fonds publics et des politiques gouvernementales. En 
1988-1989, Telefilm Canada a finance, dons one proportion de 
20% pour les productions francaises et de 40% pour les productions 
anglaises, les dramatiques destinées aux heures de grande écoute. 
De 1984-1985 a 1988-1989, les chongements au chapitre des 
normes relatives au contenu canodien ont contnbué a l'augmentation 
do nombre d'émissions conadiennes présentées aux heures de 
grande écoute. Les stations de langue française ont augmenté leur 
programmation de telles emissions de 28%, alors que les stations 
de langue anglaise y allaient d'une hausse de 30%. De nombreuses 
series télévisées conodiennes ont atteint le marché international 
grôce a des ventes aux Etats-Unis et dons divers pays d'Europe. 
De plus en plus, les producteurs canadiens gagnent de vastes publics 
grace a des associations avec des producteurs d'autres pays. 
Jusqu'a maintenant, le Canada a conclu des ententes de copro-
duction de films et d'émissions de télévision ovec 19 pays. Gérées 
par Téléfilm Canada, ces ententes permettent a toute coproduction 
d'être considérée comme production nationale dons choque pays 
participant. En 1989-1990, Telefilm Canada a investi 9,2 millions 
de dollars dons huit coproductions officielles avec Ia France (5), 
Ia Vougoslavie (1), Ia Grande-Bretagne (1) etl'Union soviétique (1). 
Certains secteurs de l'industrie canodienne du cinema ne dependent 
ni des fonds publics ni des lois. L'un des domaines les plus lucratifs 
de cetfe industrie est Ia publicité a Ia télévision. En 1989-1990, près 
de 5000 messages publicitaires ant ete conçus par des Canodiens, 
ce qui représente une augmentation de 8% par rapport a l'onnée 
précédente. Cependant, les recettes obtenues duront Ia même 
periode ont chute de 143 6 134 millions de dollars, proboblement 
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narce que Ia fragmentation du marché a nul a l'efficacité de Ia 
elevision comme vehicule publicitaire. 

Bientôt a l'aff,che. . . Au cours des prochaines années, les 
:oproductions internationales seront probablement plus nombreu-
es. Une coproduction du Canada et de l'Australie, Robe noire, 

::nclamée par Ia critique en 1991, a énormément encourage les 
producteurs de films indépendants a produire des longs métrages 

n Collaboration avec d'autres pays. Les series télevisées produites 
en collaboration internationale ont aussi démontré que ce marché 
etait stable et très profitable. Les diffuseurs a travers le monde 
cherchent a établir des liens avec des associés etrangers pour alleger 
le fardeau des coOts de production, qui augmentent sans cesse. 
Les producteurs canadiens tireront profit de ce vaste marché de 
a television, mais peut-être aux dépens du contenu conadien. 

La 	racliodiffusion 

La télévision Si tous les Canadiens ont quelque chose en commun, 
c'est bien Ia television. De foit, 98% des 9 millions de ménages 
canadiens ont au moms un teléviseur. 
Durant les 40 onnées qui se sont écoulées depuis que Ia Societe 
Radio-Canada a émis son premier signal de télévision, cette dernière 
a subi une transformation radicale. Le côble, les convertisseurs, 
Ia télévision poyante, les chaines spécialisées et les magnetosco-
pes a cassette procurent aux télespectateurs tout un éventail 
démissions. Pourtant, les Canadiens regordent moms Ia télévision 
aujourd'hui qu'il y a dix ans. 
En 1990, les Canadiens ont passé en moyenne 23,3 heures par 
semoine devant leur téléviseur, alors qu'il y a six ans, Ia moyenne 
0cii1 de 2,1 	Ce C)fl surou es nan e les adolesns 

qui regordent moms Ia télévision. Lorsque les Cariadiens se mettent 
a l'ecoute, ils passent 40% de leur temps a regarder des drama-
tiques ou des comedies produites a l'etranger. Les bulletins d'infor-
motion et les emissions d'affaires publiques produites au Canada 
sont egalement populoires. Ils occupent plus de 16% du temps 
d'écoute. Au total, un peu plus de 66% du temps d'écoute est 
employe a regarder des emissions étrangères (surtout américai-
nes), dont plus de Ia moitié parviennent par l'intermediaire de 
stations canodiennes. 
Duront de nombreuses années, Ia télévision privée canadienne 
transmettait, Ia plupart du temps, des emissions américaines. Lorsque 
es câblodistributeurs ont commence a importer au Canada des 
programmations américaines completes, le gouvernement fédéral 
a mis en oeuvre une loi concernant le contenu canadien pour 
renforcer I'industrie canadienne de Ia production. 
Pour We considerée comme canadienne, une emission doit obtenir 
au moms six points sur une possibilité de dix. Deux points sont alloués 
lorsque Ie réalisateur est canadien, et deux autres si I'auteur est 
conodien. Un point est donné pour Ies comediens et pour des postes 
au sein de l'equipe de production. D'ici peu, Ia loi sur le contenu 
canadien et le financement public perdront probablement de leur 
efficacité. 
En 1992, quatre chalnes de télévision poyante et treize chaines spé-
cialisées étaient en operation au Canada. Lorsque le Conseil de Ia 
radiodiffusion et des telecommunications conadiennes (CRTC) a 
commence a donner Ies licences de radiodiffusion, en 1982, on ne 
comptait que deux chaines de television payante. Les choines spécia-
lisées ne sont opparues que deux ans plus tord, en 1984. Les services 
offerts aux Canadiens étant de plus en plus varies, on remarque 
iine dPainution du norebre de !cIesp t urs tine roncurrens 



accrue et des coüts de production en constante augmentation. 
La Société Radio-Canada, le plus grand réseau public du pays, 
est de loin Ia plus imporfante source d'émissions canadiennes pour 
es telespectateurs tant francophones qu'anglophones. On attribue 
aussi a Ia Societe on peu plus du quart de toutes les productions 
canadiennes et elle achète une grande partie des emissions 
canadiennes produites par des producteurs indépendants. 
Cependant, le credit parlementaire de Ia Societe a été reduit consi-
dérablement au cours des dernieres années, ce qui l'a obligee a 
recourir de plus en plus a des recettes d'origine publicitaire. 
Les diffuseurs traditionnels voient leurs profits diminuer a mesure 
que les services se diversifient. Ces services ont entralné Ia fragmen-
tation de l'auditoire ainsi quo des recettes publicitaires. Les diffuseurs 
ne peuvent plus compter sur des emissions répondant a tous les 
goCits, puisque les clients qui achètent de Ia publicite préfèrent 
rejoindre on auditoire plus petit et mieux cible. 
Les diffuseurs et cãblodistributeurs canadiens sont aussi préoccupés 
par les satellites de radiodiffusion directe, dont le lancement est 
prévo pour 1993. Connus sous le nom do deafhstars (étoiles mortes), 
ces trés puissants satellites pourraient bientôt émettre plus d'une 
centaine de chaines etrangeres, qui seraient captées par des 
antennes paraboliques pas plus grandes qu'un couvercie do 
poubelle. Ces satellites pourraient toutefois contrecarrer 40 ans 
de reglementation mise en vigueur afin de soutenir l'industrie 
canadienne. 
La bonne noovelle pour les diffuseurs canadiens, c'est justement 
es nouvelles. Une enquête d'Environics, réalisée en 1991, révélait 
que 70% des Canadiens considèrent Ia télévision comme étant leur 
principale source d'information. II s'agit d'une augmentation de 
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Radio-Canada lancait Newsworld, une chalne qui diffuse des 
nouvelles jour et nuit. Vers le milieu des années 1990, Clv - le plus 
important diffuseur prive au Canada - devrait diffuser son propre 
service de nouvelles 24 heures sur 24. 
Etant donné quo los nouvelles coOtent moms cher a prodoire quo 
les dramatiques 00 les comedies, et qu'elles sont entièrement 
canadiennes, ii est probable que les réseaux de télévision conti-
nueront de produire des emissions d'information au coors des 
onnées 1990. 

L'art do Ia radio Pour beaucoup de gens, Ia radio de Radio-
Canada, le réseau public national, représente Ia culture canadienne. 
Les réseaux MA et MF de Radio-Canada proposent des nouvelles, 
des emissions d'affaires publiques, des événements culturels, du 
sport et autres divertissements a un auditoire qui s'etend d'un ocean 
a l'autre, ainsi que du Grand Nord a Ia frontière ornéricaine et 
memo au-delà de celle-ci. Radio-Canada, qui diffuse en français, 
en anglais et dans plusieurs langues autochtones, dessert 99% de 
Ia population cartadienne. 
En 1936, Radio-Canada a mis en ondes sos premieres emissions 
radiophoniques. Les dramatiques radiodiffusees soft alors rapide-
ment devenoes le théâtre national do pays. L'intérêt grandissant 
du public poor les dramatiques a entroiné Ia creation de nombreux 
theatres au Canada, y compris celoi de Stratford, en Ontario. C'est 
également grace a Radio-Canada que plusieurs generations 
d'écrivains canadiens ant trouvé on gagne-pain. Dans le domaine 
musical, Radio-Canada a ioue on role ma jour au chapitre do Ia 
diffusion de talents canadiens en présentant au public des centaines 
do nooveaux chanteurs et musiciens. 
Les Canadiens écoutent aussi plus de 500 stations do radio privées 
offrant une pragrammatian ni crnprend de In mtiri.que des 
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nouvelles, des bulletins météo et des sports. II y a beaucoup de 
concurrence dons ce domaine et les stations privées dependent 
beaucoup de Ia publicité. En 1989-1990, elles ont declare un total 
de 770,4 millions de dollars de recettes publicitaires. 
Les stations de radio MA et MF privées doivent obtenir une licence 
du CRTC. Les principales formules de ces stations sont les suivantes 
adulte contemporain, middle-of-the-road, country et microsillon - 
genre rock. Toutes les stations doivent avoir au moms 30% de 
contenu canadien dons leur programmation. 
Pour être considérée camme canadienne, une chanson doit 
repondre a deux des quatre critères suivants l'interprète principal 
est canadien; le parolier est canadien; le compositeur est canodien; 
Ia chanson a été enregistrée au Canada. De nombreux interprètes 
étrangers bien connus repondent aux critères en enregistrant des 
chansons dont les paroles et Ia musique sont canadiennes. 
La radio MA canadienne est particulièrement touchée par Ia 
fragmentation des auditoires. De pius en pius, les auditeurs de 
MA se mettent a l'écoute du MF en raison de Ia meilleure qualite 
sonore qu'on y retrouve, et les annonceurs suivent les auditeurs. 
Les stations MF ne sont pas autorisées a vendre autant de publi-
cite que les stations MA. Pourtant, les recettes d'origine publici-
taire de ces deux types de stations sont a peu prés egales. De 
nombreuses petites stations MA ant demandé une licence pour 
diffuser sur bande MF ou oat decide de mettre un terme a leur 
prog rain n at ion. 
Les enregistrements sonores Faire carrière dons l'industrie de 
Ia musique n'e,t pas chose facile. Un jeune musicien, qui rêve de 
recevoir un Juno devant des milliers de telespectateurs, doit avoir 
une rare combinaison de talent, d'ambition et de chance. Une 
carrière en musique peut ètre aussi courte qu'une chansan a succès, 
ou aussi longue que le règne de grands chanteurs comme Bruce 

Cockburn, Stompin' Tom Connors, Rita MacNeil, Joni Mitchell, Anne 
Murray et Ginette Rena. 
Le succès remporte par ces artistes, font a l'etranger qu'au Canada, 
peut trés bien inspirer les leunes vedeffes qui aspirent a une belle 
carrière. Choque annee, de plus en plus de Canadiens atteignent 
le haut du palmarès de Ia chanson au Canada, ce qui leur donne 
l'elan necessaire pour une reconnaissance aux Etats-Unis et même 
autre-mer. 
En 1991, un des plus grands noms de Ia chanson au Canada aura 
ete Brian Adams. II a ete en nomination pour Sept Junos canadiens 
et six Grammy Awards américains, et il a joué devont des foules 
survoltées partout en Amerique du Nord et en Grande-Bretogne. 
Roch Voisine a connu autant de succès auprès des jeunes au Canada 
et en France, et Celine Dion a reçu le prix de l'interprète feminine 
de l'annee lors du gala de remise des Junos de 1991. Elle a aussi 
chante sur scene lors de Ia soirée de remise des Oscars de 1991, 
diffusée a travers le monde. 
Les Canadiens sont parmi les plus giands consommateurs de 
musique préenregistrée au monde. Le vieil adage disant que xla 
musique est un langage universeb est particulièrement vrai au 
Canada. Defait, parmi les 4289 albums mis en vente en 1989-1990, 
seulemerit 615 avaient un contenu canadien. 
En dépit de l'abondance de talents cancidiens, les disques produits 
sous étiquettes conadiennes doivent lutter contre des prix a l'unité 
éievés et un marche inondé de produits importés. En 1989-1990, 
seulement 8%  des 186 producteurs de disques étaient controlés 
par des intérêts étrangers, mais ces queiques firmes revendiquaient 
86% des recettes totaIes de 635,6 millions de dollars. 
L'aide financière gouvernementale est plutot modeste en ce qui 
regarde l'industrie de I'enregistrement sonore en comparaison avec 
d'autres industries culturelles. Quelques provinces, riotamment le 
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Quebec, viennent en aide a des projets de promotion speciaux, 
principalement au moyen de subventions accordees oux compa-
gnies et aux associations commerciales pour Ia production, Ia 
promotion et Ia commercialisation. Le gouvernement fédéral 
contribue a I'essor de l'industrie en imposant on minimum de contenu 
canadien aux diffuseurs, ce qui donne oux talents canodiens une 
chance de se faire connaitre. 
Le CRTC exige que Ia musique canadienne occupe au moms 30% 
du temps d'antenne de toutes les stations MA et MF. La seule 
exception a cette regle s'applique aux stations MF de musique 
classique, pour qui le contenu canadien minimal est de 10%. En 
1986, Communications Canada a mis en oeuvre une série de 
programmes, évalués a 5 millions de dollars annuellement, pour 
financer Ia production d'enregistrements originaux et de video-
clips ayant on contenu canadien. (Is doivent aussi permettre le 
perfectionnement des employés de cette industrie et Ia commer-
cialisation des produits tant au Canada et qu'à I'etronger. 
Le secteur privé a aussi pris des mesures pour promouvoir l'industrie 
canadienne des enregistrements sonores. La Fondation FACTOR 
(The Foundation to Assist Canadian Talent on Record), accorde 
des subventions et des prêts sans intérêt, qui peuvent couvrir jusqu'à 
50% des frais de production, aux artistes anglophones promet-
teurs. Pour bénéficier des sommes allouees par Ia Fondation, ilfoot 
que l'interprete, le produdeur et 'etiquette soient canadiens, qu'au 
mains 50% des paroles soient redigees par on Canadien et que 
l'enregistrement original ait lieu dans un studio canadien. Les pro jets 
sont achemines 0 Ia Fondation par des représentants des stations 
de radio, réparties dons I'ensemble du pays. Musicaction, fondé 
au Québec en 1985, joue le même role que Ia Fondation, mais 
pour les arfistes francophones. Les deux organismes sont finances 
par Communications Canada. 

L e s 	loisirs 	d e s 	C a n a d i e n s 

Lorsque les Conadiens occupent leurs oirs a autre chose que le 
cinema, le théOtre, la télévision ou Ia musique, us prennent probo-
blement de l'exercice. 
Au coors des années 1980, les Canadiens sont devenus très 
conscients des bienfaits de I'exercice physique. D'ailleurs, les 
dépenses moyennes des ménages en matière d'articles de sport 
et de materiel d'athlétisme ont augmente de 6% entre 1982 et 1990. 
En 1991, 32% des Canadiens se disaient physiquement trés actifs, 
comparativement a 27% cinq ans plus tot. 
En 1988, I'Enqoete Campbell sur le mieux-être au Canada a révélé 
que 79% des Canadiens âgés de 15 ans et plus occupaient au moms 
trois heures de leurs loisirs par semaine a des activités physiques, 
comparativement a 57% en 1981. En outre, un nombre grandissant 
de Canadiens participaient assidOment a des activités physiques 
hebdomodaires, telles que la danse aerobique et les sports d'equipe. 
Le taux de participation a toutes les activités les plus populaires 
avait ougmerite, a exception du jogging. 
Les activités favorites En 1988, I'exercice physique le plus 
populoire, ottirant 63% des Canadiens âgés de 10 ans et plus, a 
été Ia marche. Le jcirdinage était le suivont (50%), puis c'était Ia 
notation (42%), le cyclisme (41 %), Ia danse sociale (33%) et les 
exercices ala maison (31 %). Toujours en 1988, environ 20% des 
Canadiens ant fait du patinage, du jogging, de Ia course, do ski 
alpin ou du golf. Les hommes ant protiqué en plus grand nombre 
le jardinage, le patinage, le ski alpin et le jogging, alors que les 
femmes ant préferé Ia marche, Ia notation, Ia danse et les exercices 
a Ia maison. 
Les Conadiens prennent leurs exercices a l'exterieur (32%), 0 Ia 
moison (28%), dons un centre de culture physique ou un centre 
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communautaire (26%), de même qu'à 'école ou au travail (10%) 
Pour de nombreuses personnes, le conditionnement physique est 
une act ivité sociale. Effectivement, 37% prennent leurs exercices 
avec des amis et 23%, avec des membres de Ia famille, des 
comarades de e iasse ou des collègues de travaI. D'oufres c'est-
a-dire 35%, prefèrent plutôt Ia solitude, 
Le sport amateur - scenes locale et internotionale Depuis 
très longtemps, le sport amateur bit partie inteyrantu de Ia vie 
canodienne. Des milliers de personnes s'amusent sur des terrains 
de soccer, de baseball, de softball et de crosse, pendant que 
d'autres essaient de battre leur propre record en courant un 
marathon ou en suivont des cours de danse aérobique. De 
nombreux Conadiens mettent leur savoir a contribution en se portant 
volontaires pour devenir entralneurs ou organisateurs au sein 
d'organismes sportifs. 
Cette passion pour les sports a donné lieu a Ia creation d'un 
programme national d'entrainement pour les athletes surdoués. 
Administré par Sport Canada, un organisme fédéral, ce programme 
d'aide essentielle> permet de payer une partie des coi:its relies 
a l'assistance professionnelle et technique, de même qu'aux  rencon-
tres, a Ia formation des entraineurs, aux séminaires et aux compé-
titions nationales et internationales. 
Ce genre d'aide a permis au Canada de presenter des équipes 
de plus en plus compétitives aux événements sportifs internatio-
noux d'importance comme les Jeux olympiques, les Jeux panamé-
ricains, les Jeux du Commonwealth et les Jeux mondiaux 
universitaires. Depuis 1980, des athletes canadiens ant été les 
champions du monde, ou les détenteurs de records mondiaux, en 
ski alpin, en patinage de vitesse, en patinage artistique, en voile, 
en athlétisme, en equitation, en natation, au tir au pigeon d'argile, 
en boxe, en lutte et au pentathlon. 

Les Jeux olympuques d'hiver do 1992 Pour de nombreux 
Canodiens, le hockey est le symbole de la ténacité nationale. Bien 
que l'equipe canadieririe de hockey se soit inclinée devant l'equipe 
russe lors du match décisif pour Ia médoille d'or lors des XVle Jeux 
olympiques d'hiver d'Albertville, en France, Ia medaille d'argent 
qu'elle a rapportée au pays signifiait beaucoup. De fait, elle permet-
tait a tous les athletes canadiens de donner ow Canada ses meilleurs 
Jeux d'hiver. 
Le Canada a remporté sept medailles, soit deux d'or, trois d'argent 
et deux de bronze, c'est-à-dire le même nombre qu'aux Jeux olympi-
ques d'hiver de Lake Placid, dans l'Etcit de New York, en 1932. 
Les medoillees d'or en 1992 ont été Kern Lee-Gartner, de Calgary, 
qui a gagné sa médoille en descente feminine de ski alpin, et Sylvie 
Daigle, Angela Cutrone, Nathalie lambert et Annie Perreault, dli 
Quebec, qui ant mérité l'or en patinage de vitesse sur courte piste, 
au relais 3000m. Des medailles d'argent ant été décernees a 
l'equipe de hockey, a Frederick Blackburn, de Montréal, pour so 
performance ou 1 000 m en patinoge de vitesse sur courte piste, 
et a Michel Daignault, Frederick Blackburn, Sylvain Gagnon et Mark 
Lackie pour leur deuxième place en patinage de vitesse sur courte 
piste, au relais 5000m. Enfin, des medailles de bronze ont été 
remportées par Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler en pafinage artis-
tique en couple et par Myriom Bédard au biathlon 15 km. 
Près de 60% des 117 athletes canadiens ayant porticipé aux Jeux 
ant terminé 1 6e ou mieux dans leur discipline. II s'agit d'une amélio-
ration comparativement aux Jeux d'hiver de Calgary, en 1988, 
alors que Ia proportion avait été de 50%. 
Les Canadiens ant egalement obtenu de bons résultots dons les 
sports de demonstration qui pourraient éventuellement devenir des 
sports olympiques. Ils ont gagne l'or et l'orgent dons des épreuves de 
ski acrobatique pour hommes et le bronze en curling pour femmes. 
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I M A G E S 	DE 	L ' A R T 	C A N A D I E N 	CONTEMPORAI N 

Dons le cadre de cette 54e  edition d'Un portrait du Canada, nous sommes heureux de presenter, pour Ia premiere fois, une collection 

d'oeuvres d'art canadien contemporaines. Cette nouvelle section complete a merveille le chapitre sur les arts et les loisirs au Canada, 

qui a été remodelé. 

L'art contemporain au Canada est aussi vane et multiple que les gens qui l'habitent. Les dix oeuvres visuelles choisies constituent un 

survol très rapide de l'art visuel. Elles ont été selectionnées de facon a représenter le plus d'artistes possible, hommes et femmes, de 

toutes les regions du Canada. Cet aperçu de l'art contemporoin nous rappelle que les artistes canadiens sont profondement attaches 

au pays et a son histoire. 

Cet album nous présente les oeuvres d'ortistes canadiens bien établis et d'artistes néo-canadiens qui explorent le theme de l'identite 

et véhiculertt une vision sociale. Toutes ces images communiquent, d'une facon ou d'une outre, une vision personnelle et une concep-

tion du pays. Par exemple, dans son poème visuel, Dennis Tourbin nous kit découvrir, avec beaucoup d'esprit, différentes facons de 

voir le Canada. Le tableau de Gathie Folk illustre le oculte de l'ordinaire, qui honore les chases simples de la vie. Pour so part, Carl 

Beam nous fait partoger une vision du temps et de I'identite, tirée de sa propre existence. Nous sommes ensuite invites a imaginer 

l'aspect d'un monde futur, different du present, dans l'oeuvre d'Eleanor Bond. Quant oux photographies de Claude-Philippe Benoit, 

elles mettent en lumiere le contraste entre l'orgonisation humaine et le monde naturel. Les visions personnelles et poétiques d'artistes 
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tels Marlene Creates, Betty Goodwin et Serge Tousignant peuvent aussi être considérées commes des oeuvres décrivant une 

conception sociale. 

Voir une vision sociole a travers les oeuvres d'art est chose facile. Toute activité culturelle est toujours engagée dons Ia société. Méme 

une exploration personnelle très profonde devient sociale Iorsqu'eIIe est partagee avec le public. La meilleure oeuvre d'art examine, 

défie et questionne notre conception des chases. La raison d'être de 'art est sans contredit Ia condition humaine sous toutes ses formes 

de beauté, de doute, de douleur et de plaisir. 

Un des roles importants de I'artiste consiste a créer un sentiment d'identité personnelle et nationole dans la communouté. C'est a trovers 

notr u culture et notre diversite culturelle que nous nous voyons. Le meilleur indicateur de l'histoire des sociétés a toujours été leurs 

uclisations culturelles. Les artistes canadiens contemporains, qul nous font profiter d'une riche diversité culturelle a I'image du reste 

lu ironcle, seront portie intégrante de I'histoire du pays. 

L (inada n'offre pas un point de vue unique : ii présente de multiples visages. Et chocun le volt differemnient, selon son experience 

is. [art anujier (ante porain, i cHef de ces diFerents points de vue, nOLJS fournit en evintaiP :j 	erspectives dierenies. 

AO mow , w 	H qis star ,[Vidsntjt 	aradienne revt u'ie importance tout a fait exceptionnelle pour sranadens, ces mcrqes 

Ii P: 	r•!nl lit jr i:rpsot nt 	saflI rut paSsionnci' a ur. portrae d c' 	01,: Jr Canada 
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B e t t y Goodwin née a Montréal (Québec) en 1923. Vita Montréal. Seriedesnogeurs sans titre, 1982. Huile, pastelàl'huile, 

crayon sur papier, 46 x 71 cm. Collection du ministère des Affaires extérieures, Ottawa. 

Ce dessin est tire d'une série irresistible d'oeuvres heroques de l'artiste montréalaise Betty Goodwin, oü 'on voit un nageur se débattre 

dans l'eau. Vu en contre-plongee, Ia tête emergeant a Ia surface de l'eau, le nageur bat des bras et des jombes, s'agitont, se noyant 

presque. Malgré Ia richesse et Ia beaute du dessin, une atmosphere de danger entoure le personnage qui se débat. L'artiste a dessiné 

des voiles de couleur dans des profondeurs mystérieuses, créant ainsi un espace cbs et enveboppant qui isole le nogeur. 



C- 

V 

( f44 '  

L. 

J. 
 

,1a 



E I e a no r Be n d, n e e a Winnipeg (Manitoba) en 1948. Vit a Winnipeg. IV. Reamenagement dv moulin de Powell River en tin 

centre de loisir et tine maison de ret roite (traduction). De Ia Série des milieux de travail, 1985. H vile sur toile, 248 x 360 cm. Collection 

de Ia Banque d'oeuvres d'art du Conseil des Arts du Canada, Ottawa. Photographie gracieusement fournie par l'artiste. 

Eleanor Bond dit faire des tableaux imaginoires qui ref lètent l'avenir et qui, jusqu'à un certain point, racontent une histoire. Ses plus 

récentes oeuvres meftent en lumière le genre de communauté que l'on retrouve dans les centres urbains ainsi que des themes lies aux 

cisirs, no x par 	at ô la détente. 

La Serte des rn 	UX de trcivod nous fait uir des paysages visionnaires d'un monde futur oé I'espace urban e ,  ci canipogne senire- 

(hoqurt. 	ros de -Olo stirin dun rqrerh riotarnnsent qua le chomcqe, es déplacements de population et le déracinement sont 

01 fl  ill 	( F I L <051 5 C unomi U qi fierule. Fait ct r no nt cc s scenes imaginaires sont emproiritt 	'n h jrnoui d5 abuse 
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Serge To usi g nan t n é a Montréal (Québec) en 1942. Vita Montréal. L'identité, 1986. Photographie en couleurs, 127 x 10,6 cm. 

Photographie gracieusement fournie par l'artiste. 

Dans son atelier, l'artiste a dessiné sur le mur des figures geometriques, dispose des valises, des boites, des coisses d'emballage et 

d'autres éléments, puis a soigneusement éclairé Ia scene pour composer et prendre Ia photo. Outre l'allusion a l'identité personnelle, 

que I'on a de sos-méme et de son appartenance, le titre renvoie a Ia notion de l'identite geometrique, c'est-ô-dire qu'une figure est 

identique a une autre si les deux coincident porfaitement. L'effet de profondeur très reel qul se degage de la photo constitue en quelque 

sorte un diagramme fictif de la quète de son identité personnelle. Les coisses et les boites, accessoires de ce udécor photographique, 

suggerent l'idée d'un déménagement et d'un voyage. 
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Claude - Philippe B e n cit n é en 1953. Vit a Montréal (Québec). Diptyque sans tifre #3, 1989. De Ia série Intérieur, jour. 

Epreuves argentiques, 79 x 215 cm. Photographies gracieusement fournies par I'artiste. 

Dans cette série de photographies qui font Ia paire, Claude-Philippe Benoit utilise une comparaison directe pour montrer les similitudes 

entre le règne du umonde notureh et I'ordre du monde du travail chez les homains. Le dyptique met en parallèle une forét ombro-

phile sombre et luxuriante de la cóte ouest du Canada et l'interieur d'une vieille entreprise de fabrication du centre du Canada. II constitue, 

en fait, une étude des notions de vitalité et de déclin, de I'ordre et do chaos, de Ia noirceur dominante et de (a lumière lointaine. La 

forêt représente l'ordre naturel, et l'usine est un exemple d'une certaine civilisotion et de (a façon dont les humains organisent leur 

univers. II se degage de chaque photo de Ia paire une impression de chaos et de confusion; choque scene cache néonmoins un but 

et on ordre bien précis. 
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Lorèn e B o u r g e o i s née a Boulogne-Billancourt (France) en 1956. Immigrante admise au Canada en 1989. Vit a Toronto (Ontario). 

La Bête, 1987. Monotype, encres a morsure sur papier BFK, 228 x 183 cm. Photographie gracieusement fournie par 'artiste. 

Dons ses oeuvres, Lorene Bourgeois fait appel a une technique unique: 'assemblage de monotypes formant une grande composition. 

Certaines de ses images s'inspirent de vieilles photos d'archives. lorsqu'eIIe travaillait a Banff, Lorène Bourgeois trouvo de vieilles 

photographies de l'ours et de Ia baigneuse. La comparoison et le contraste entre les deux sujets nous invitent a rechercher et a observer 

les differences et les similitudes entre les deux. L'ortiste prend plaisir a amener le spectateur a s'interroger stir ce qui se passe, stir ce 

qui est menaçant et sur ce qui est exprimé dons l'oeuvre. 
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Carl Beam ne a 'lIe Manitoulin (Ontario) en 1943. Vita Peterborough (Ontario). Neo-glyphe-2, 1984. Aquarelle etcrayon 

de couleur sur papier, 101 x 105 cm. Collection de Ia Banque d'oeuvres d'art du Conseil des Arts du Canada, Ottawa. 

Ceffe suite d'images d'un oiseau noir en vol illustre un événement dans le temps et 'evolution du temps. L'oiseau est un symbole puissant. 

Neo-g/yphe-2 est une oeuvre sur I'identité et le temps. La reproduction d'une photographie d'un missionriaire blanc, d'autochtones 

et de colons immortalise un moment d'une autre epoque. C'est un souvenir fige d'une existence qui n'a plus cours. Le crane d'animal 

temoigne d'une vie antérieure et symbolise lui aussi Ia puissance. Telle une signature, I'empreinte de main évoque une presence vivante; 

elle est répétée deux fois de facon a marquer une sequence, a exprimer a nouveau le changement et l'identité. 
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Marlene Creates née a Montréal (Québec) en 1952. Vita St. John's (Terre-Neuve). Sept pierres mises Ola derive, 1985 

(traduction). Photographie/oeuvre créée sur le terrain. Photographie gracieusement fournie par Vartiste. 

Dons cette série d'oeuvres d'art, Marlene Creates pose des gestes personnels et poétiques dons le paysage, puis en photographie 

le résultat. Bien que Ia photographie soit exposee dons des galeries d'art, l'acte de creation que l'artiste accomplit toute seule dons 

le poysage constitue l'oeuvre essentielle. La photo immortalise une sculpture transitoire et temporaire. Le titre, Sept pierres mises a 

Ia der,ve, décrit l'intervention de 'artiste, qui a choisi sept pierres sur le rivoge d'une anse de l'Ile de Balfin et les a deposees sur un 

bloc de glace pour que le courant les emporfe. 
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Ga t hi. F a 1k née a Alexander (Manitoba) en 1928. Vit a Vancouver (Colombie-Britannique). ThéOtre en noir et blanc et en 

couleurs choux jounes decorés de rubans, 1983 (traduction). Huile sur toile, 198,1 x 167,6 cm. Photographie de Trevor Mills, gracieusement 

fournie par l'Art Gallery of Greater Victoria. 

Le xculte de l'ordinaire, soit 'illustration d'aspects habituellement banals de Ia vie quotidienne tronsformés en événements importants, 

constitue l'un des themes de l'oeuvre de Gathie Folk. Dons ce tableau, I'artiste présente un simple jardin potager o, se succèdent des 

rangees ordonnées de choux, décorés de rubans de couleur. Elle lui confère un statut important en lui consacrant une peinture a l'huile 

qui honore le jardin potager et Ia beauté de Ia couleur et de Ia Iumiere. Bien que l'oeuvre de Gathie Falk soit souvent teintée d'absurdité, 

elle témoigne d'un humour tendre et honore les valeurs de Ia vie ordinoire. On peut aussi aflirmer que l'ort de Gathie Falk véhicule 

une vision sociale en valorisant les vertus de Ia vie domestique. 
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+ 

Wand a K 00 p née a Vancouver (Colombie-Britannique) en 1951. Vit a Winnipeg (Manitoba). Sons titre, 1990. Acrylique sur 

contre-ploque, 244 x 244 cm. 

Bien que ce tableau de Wanda Koop semble être un croquis d'une scene, ii témoigne aussi d'une atmosphre urbairie. La culture et 

Ia nature se heurterit directement et librement dons cette peinture acrylique exécutée sur deux feullies de coritre-plaque apprêté. Une 

ligne de toits d'édif ices sintègre a son ref let dons I'eau. Un bleu fluide, représentant différents états de Ia nature, est applique par 

coulée et par estompage sur toute Ia surface du tableau. Des eclats de couleur vive percent le bleu. Les peintures de Wanda Koop 

allient des images de structures de l'organisotion humaine; ici, des edifices de Ia yule et des motifs décoratifs, a un style qui marie 

vigueur, dynamisme et forces essentielles de Ia nature. 



+ 

D e n n i s Tourbin ne e St. Catharines (Ontario) en 1946. Vita Ottawa (Ontario). Le Canada, c'est, 1991-1992. Oeuvrevisuelle 

et litteraire en cours d'élaboration. 

Cetfe oeuvre visuelle et littéraire de Dennis Tourbin est un poème visuel créé spécialement pour ceffe edition d'Un portrait du Canada. 

Cest une oeuvre poétique imaginaire, pleine d'energie, qui depasse le simple texte illustré et qui contient des messages de toutes sortes 

sur l'identité canadienne. Le Canada c'est constitue une synthese de couleurs, de mots et d'images littéraires qui aborde les questions 

de 'identité culturelle contemporaine, du style de Ic société et de I'histoire. Avec Ia complicite do Ia métaphore, 'artiste nous fait connaItre 

so vision du Canada. 



LE 	, C'EST UN CURE-DENTS SUR LE TABLEAU DE BORD 

D'UN CAMION. LE cN:AJDA, C'EST LA SOLITUDE D'UN 

CHANTEUR FOLKLORIQUE A BOUT DE COURSE. LF. , 

C'EST UNE TRUITE BRUNE DANS UN CHAMP DE MENTHE. LE 

CANAL A, C'EST UN ARBRE AUX COULEURS ECLA 1'ANTES. LE 

 1. A, C'EST L'AUTOMNE. LE CANADA, C'EST UN REVE 

AMERICAN. LE , C'EST UN SOL JONCHE F'ECALES DE 

CACAHUETES DANS UNE ARENE DE HOCKEY. IF 

C'EST UNE TABLE ENCOMBREE DE BOUTEILLES LI BIERE. LE 

C'EST UN CERF DANS UNE PRAIRIE. I F 

C'EST UNE DERNIERE CIGARETTE. LE CANADA, C'EST UN TAS 

DE FERRAILLE. LE 	 , C'EST UN PIN QUI BRULE. 
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Ycanada vu de Ia navette Discover,' offre une perspective qui pourroit aider tous les Canadiens a mieux se comprendre et a 

mieux comprendre notre pays et ses liens avec le reste du monde. Notre pays est si beau. Ses montagnes si blanches, ses prairies 

si vastes, ses vallees enneigees, ses locs si bleus et son littoral a perte de vue forment un continuum de coiactères géologiques qui 

le cimentent. Je suis here d'être Canadienne, fière d'avoir représenté notre pays dans une mission spatiale internationale. Nous sommes 
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ON 0 M I E 

Au coeur d'un paysage rocailleux et aride sur Ia rive nord du Grand 
iac des Esciaves, dons les Territoires du Nord-Ouest, one équipe 
de mineurs s'apprête a descendre dons le puits d'une mine d'or, 
a un kilometre sous terre. Au même moment, dons un immeuble 
de Boy Street, a Toronto, on courtier reçoit de 'un de ses clients 
Un ordre d'achat d'actions de Ia société qui exploite Ia mine d'or. 
A des milliers de kilomètres de là, a Holifox (N.-E.), une reception-
niste achemine un oppel a I'oide d'un dispositif de commutation 
telephonique de fabrication conodienne, dont les circuits imprimés 
contiennent de i'or provenant de Jo même mine. 
L'economie canadienne repose sur d'innombrables activités comme 
celles-ia,qui ont une incidence sur tous ies aspects de Ia vie quoti-
dienne. A vroi dire, l'économie canadienne, I'une des plus diver-
sifiées et productives au monde, offre un éventaii de choix aux 
travailleurs et aux consommateurs. Cette force économique a permis 
au pays de se doter de programmes et de services socioux - par 
exemple, ies regimes d'assurance-maiadie et d'ossorance-chomage - 
qui se classent parmi les meilleors au moride. 
Le Canada est 'un des grands pays industrialisés dont I'économie 
a connu Ia croissance Ia pius rapide depuis Ia fin de Jo Seconde 
Guerre mondiole. Les Canadiens comptent parmi les peoples les 
pius riches au monde, le produit iritérieur brut (PIB) par habitant 
étont on des plus éievés. (Le PIB est one mesure de Ia valeur de 
tous les biens et services produits cu pays). L'Organisation de coopé-
ration et de developpement économiques (OCDE) et Ia Banque 
mondiale voient dons le Canada i'un des principaux concurrents 
sur le marche mondiol pour les onnées 1990. 
Cependant, a i'instar d'autres pays industriaiisés, le Canada n'est 
pas a I'abri des problemes économiques. Au chopitre du revenu, 
des disparités subsistent entre les individus et ies regions, ia dette 

do gouvernement a atteint on niveau éievé et Ia productivite d'un 
bon nombre d'entreprises a connu un ralentissement au coors des 
années 1980. A ces difficultés persistantes s'est ajoutée, en 
1990-1991, one recession qui a laissé on taux de chomage élevé, 
on nombre record de faillites personnelles et commerciales, de même 
qu'on chambardement des structures dans le monde des affaires, 
a one époque oü les gouvernements présentent des deficits 
im porta nts. 
En dépit de cette recession, on peut dire qu'à long terme, I'avenir 
économique do Canada est rempli de promesses. Le pays peut en 
effet compter sur une main-d'oeuvre très compétente et instruite, 
un dossier enviable en matière de creation d'emplois, on secteur 
des exportations florissant, ainsi qu'un potentiel considerable 
dons des secteurs a forte croissance tels que ies telecommuni-
cations, I'oerospatiale et Ia fabrication de produits de haute 
technologie. 
Le present chapitre fournit on aperçu de I'activite économique au 
Canada - Ia production, l'emploi, le revenu, Ia consom motion et 
I'epargne - dons les annees 1990. II lette un coup d'oeil sur Ia 
diversité économique qui caractérise les differentes regions du 
pays, et brosse on tableau des tendances qui se dessinent dons 
I'economie canadienne. 

L e s i n t e r v e n a n t s économiques 

Dons one edition du Ottawa Citizen, le caricaturiste Alan King 
publiait un dessin representant un homme dans on parc d'attrac-
tions, devont on manége baptise L'ECONOMlB>. L'opérateur Iui 
expliquait <Nous cherchions un nom qui ferait vraiment peur oux 
gens. 
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Comme le laisse entendre cette satire, Ia situation économique 
occupe une place importante dans notre vie. Elle a une incidence 
sur notre travail, nofre lieu de residence et notre niveau de vie. 
Pourtant, beaucoup de gens Ia trouvent complexe, voire 
mystérieuse. 
Comment fonctionne donc l'economie? L'activité économique 
entraine des milliers de decisions, de règlements et de transactions 
financieres. Dans Ia vie de tous les jours, die est largement tribu-
faire de quatre grands intervenants : le gouvernement, I'entre-
prise, le consommoteur et nos principaux partenaires commerciaux. 
Le gouvernement Le gouvernement fédéral est un intervenant 
mojeur dons to gestion de I'économie notionale. II intervient (par 
I'infermédiaire de Ia Banque du Canada) dans Ia fixation des faux 
d'intérêt et du faux de change, reglemente l'industrie et le commerce 
et contribue, avec l'aide des provinces, au financement de services 
conime 'education et les soins de sante, dont Ia société canadienne 
a besoin. Le gouvernement federal et les provinces construisent 
aussi les routes, les ponts, les aéroports et les autres infrastructu-
res sur lesquelles repose le developpement économique du pays. 
Les gouvernements sont des intervenants majeurs dons l'activité 
economique generate du pays. us ont en effet une influence directe 
sur le niveau des depenses et le niveau d'emploi. En 1991, le gouver-
nement federol, les provinces et les muriicipalités ont dépensé 
environ 357 milliards de dollars, soif plus de Ia moitié du PIB. Durant 
Ia même année, quelque 1,5 million de Canadiens ont travaille 
pour le gouvernement (environ 10% du total de Ia main-d'oeuvre). 
Les ministères federaux financent les activités de recherche suscep-
tibles de profiter au pays. Par exemple, les donnees recueillies par 
Statistique Canada servent au calcul d'indicateurs économiques 
aussi essentiels que le taux de chomage national, le PIB et le taux 
d'inflation. De nombreux ministères et organismes du gouverne- 

ment - notamment le Conseil national de recherches et Industrie, 
Sciences et Technologie Canada - subventionnent et mènent des 
activites de recherche et de developpement (R-D) visont a rendre 
l'industrie canadienne plus competitive. D'autres ministères, tels 
que Consommation et Corporations Canada ainsi qu'Emploi et 
Immigration Canada, reglementent et surveillent les entreprises 
et le marche do travail. 
II arrive que Ies gouvernements interviennent directement dons 
I'économie de marché en créant une société d'Etat. Ces sociétés, 
comme Via Rail et Ia Societe canodienne des postes, fonctionnent 
selon les regles de l'économie de marché, tout en restant redevables 
au Parlement. En 1991, on comptait 35 societes d'Etat federales 
et 131 provinciales, qui employaient environ 300000 Conadiens. 
Les gouvernements fournissent un eventail de services, mais a un 
certain prix. En 1991, le total des recettes fiscates des gouverne-
ments s'elevait a presque 247 milliards de dollars, ce qui corres-
pond a environ 9000 dollars par Canadien. 
Plus de Ia moitié des recettes fiscales est versée aux individus par 
l'intermediaire de programmes comme les allocations d'anciens 
combattants, les prestations d 'assurance-chomage et les alloca-
tions familiales. Tous les gouvernements puisent dons ces recettes 
pour financer l'aide aux personnes hondicapées, aux malades 
chroniques, aux chômeurs, aux personnes ôgées et oux gens dans 
le besoin. Beaucoup de Canadiens croient que ce vaste sfilet de 
securites social est a Ia base de notre philosophie nationale. 
Le gouvernement fédéral assure aussi Ia redistribution des richesses 
entre les provinces et territoires. Les impâts ef les taxes qu'il perçoit 
dons les provinces les plus prospères, comme I'Ontario, Ia Colombie-
Britannique et I'Alberta, sont transferes aux provinces mons bien 
nanties, telles que le Québec et Ies provinces maritimes. Element 
essentiel du fédéralisme conadien, ces transferts font en sorfe que 



4. 4. 
__ 	 .4... 

N .  

Li 



COLONS FRANCAIS AVAIENT FABRIQUE DE LA MONNAIE AVEC DES CARIES A JOUER, ENTRE 1685 El 1759. 

(PAGE CI CONT RE) 

tous les Canadiens, quels que soient leurs revenus ou l'endroit oCi 
Is habitent, ont acces a des soins de sante, une education et d'autres 
services gouvernementaux equivalents. 
L'entreprise A l'instor des autres grands pays industriolisés, le 
Canodo possede une économie de morché. Cela signifie que la 
plupart des decisions concernarit Ia production, les revenus, lo 
consommotion, Ia formation de capital et les prix sont prises par 
les individus et par les chefs d'entreprise. 
Les entreprises, dont le nombre depasse le million au Canada, 
constituent le moteur de l'économie. De Ia ferme fomiliale et de 
l'epicerie du coin aux multinationales, elles organisent Ia production 
et assument les risques inherents a Ia fabrication de biens et a Ia 
prestation de services. Elles emploient aussi Ia majorité de Ia main-
d'oeuvre conadienne. 
Les investissements des entreprises, dens la construction, Ia machi-
nerie, I'equipement et autres dépenses en capital, jouent un rate 
important ou chapitre de Ia creation d'emplois et de Ia croissance 
économique. Le niveou de l'investissement est toutefois ti-es incertain. 
II est en effet sous Vinfluence de Ia demande des consommateurs, 
des taux d'intérêt et de perspectives économiques avantageuses, 

que ce soit a court ou a long termes. Par exemple, les investisse-
ments des entreprises sont passes de 2 1,5% du FIB en 1981 a 
16,5% en 1984. Cela correspond a une difference de plusieurs 
milliards de dollars, attribuable aux remous d'une importante 
recession économique. 
Malgré le bit que Ia propriété étrangère alt beoucoup diminue 
au cours des dernières décennies, un bon nombre d'entreprises 
canadiennes appartiennerit a des intérêts étrangers, ou sont sous 
contrôle étranger. En 1968, par exemple, 57% du secteur monufac-
tuner canodien et 80% de I'industrie du pétrole et du gaz étaient 
contrôlés par des intérèts étrangers. Des 1984,   soit dix ans après 

que le gouvernement fédéral cit mis en oeuvre des politiques plus 
sévères en matière d'investissements etrangers, le contrôle étranger 
dons ces secteurs avait respectivement chute a 48% eta 36%. Bien 
que les regles touchant les investissements étrangers aient éte ossou-
plies en 1985, et qu'elles aient ete abandonnées en 1988 en ce 
qul concerne les Américains (en vertu de l'Accord de libre-echange 
entre le Canada et les Etats-Unis), le niveau de contrôle etranger 
est demeuré relativement stable. 
Les entreprises rivalisent entre elles pour inciter les gens a acheter 

leurs produits et services. Elles cherchent donc a accroitre leur effica-

cite, creent de nouveaux produits, les rendent plus ottrayants et 
investissent dons Ia mise en marché et Ia publicité. Ce contexte bait 
que le paysage économique change sons cesse. En période de 
prospérité par exemple, il arrive souvent que les entreprises connais-
sent une expansion rapide, mais Iorsque I'économie tourne au 
ralenti, elles sont les premieres a en souffrir. 
Le marché du travail est aussi assujetti oux lois de Ia concurrence. 
A mesure que certaines industries connoissent un déclin et que 
d'autres grossissent, on constote les mémes changements dons le 
domaine des emplois. Par exemple, Ia proliferation des ordina-
teurs et des répondeurs telephoniques a entrainé une baisse de 
Ia demonde dons les emplois de bureau traditionnels au profit des 
emplois de techniciens en informatique, de programmeurs et de 
vendeurs. 
Le secteur financier se situe au coeur méme de l'activité écono-
mique. Les dix banques a charte du Canada, qui oldent le consom-
mateur a acheter des biens et qui finoncent le demarrage et 
l'expansion des entreprises, sont parmi les établissements finan-
ciers les plus importants au pays. 
En 1991, le système bancaire canadien comptait dix banques de 
propriété canadienne et 56 banques étrangères. Ces banques 
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representaient alors un actif total évalué o 612 milliards de dollars, 
dont 426,1 milliords en dollars canadiens et 185,9 milliards en 
devises étrangères. Parmi les autres institutions finoncieres, notons 
les sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires, les établissements 
de credit et les caisses populoires, de mèrne que les sociétés de 
prêt a Ia consommation, les compagnies d'assurance-vie et les 
sociétés de placement. 
Pour se procurer des capitaux, les entreprises canadiennes et les 
gouvernements empruntent des bariques et transigent sur les 
marches boursiers et sur le marche des obligations du Canada. 
En 1990, Ia valeur des actions ayant fait l'ob jet de transactions 
sur les marches boursiers de Montréal et de Toronto - de lain les 
plus importants des cinq marches boursiers canadiens - a été de 
quelque 80 milliards de dollars. II s'agissait d'une diminution de 
20 milliards de dollars comparativement a 1989, ce qui démontre 
que les marches boursiers sont plutôt instables. Les gauvernements 
fédéral et provinciaux ont émis pour tout près de 50 milliards de 
dollars d'obligations en 1990, alors que les entreprises émettaient 
pour environ 15 milliards de dollars d'octions. 

Le consommateur Le consommateur est le point de référence 
de l'octivité économique. L'évolution de ses goOts et de ses priorités 
déterminent le type de produits que fabriqueront les entreprises, 
l'endroit oU elles s'installeront et le degre d'expansion qu'elles 
connaitront. En 1990, les Canadiens ont dépensé environ 
400 milliards de dollars, soit pres des deux tiers du RIB, et presque 
15000 dollars par habitant. 
Le consommoteur est très sensible oux fluctuations de l'économie. 
La hausse du taux de chomage ou des taux d'intérêt et l'instau-
ration de nouvelles taxes, ou l'augmentation des taxes, sont autant 
de focteurs susceptibles de refroidir son enthousiasme et de l'inciter 
6 Ia prudence. 

En période de ralentissement économique, comme au cours de Ia 
recession de 1990-1991, les gouvernements peuvent inciter les 
consommateurs a depenser en leur affront des allegernents fiscaux 
et autres mesures d'encouragement. En 1992, le gouvernement 
fédéral a d'ailleurs aboissé, de 10% a 5% du prix d'achat, le 
montont minimum du versement initial dons le cas de l'acquisition 
d'une maison financée par l'entremise de Ia Société conadienne 
d'hypotheques et de logements. On modifiait aussi les regles 
régissant les regimes enregistrés d'epargne-retraite (REER), de façon 
o permettre au consommateur qui achéte une premiere maison 
de puiser 0 même son REER Ie montant du versement initial sur 
celle-ci. 

Les partenaires commerciaux du Canada Nul besoin de 
voyager a l'etronger pour se rendre conl)Jte de l'importance du 
commerce dons notre vie. Quoi de plus normal, de nos jours, que 
d'être tire de son sommeil par Ia sorinerie d'un réveille-matin 
fabrique 0 Taiwan, de sortir d'un lit fobrique ô Burlington (Ont.) 
et de moudre des grains de café ptovenant du Brésil. Nous 
exportons plus du quart de nos biens et services, et nous imporfons 
des produits fabriques partout dons Ic monde. 
Le commerce relie le Canada a un marché international dont 
l'envergure nous permet de concentrer nos efforts dons les domaines 
otj nous excellons. Cela nous a amenés a exporter nos ressour-
ces naturelles telles que le bois, le minerai et le blé. Aujourd'hui, 
les ressources naturelles représentent toujours Line part importante 
de natre activité corn merciale, ayant corn pté pour environ 40% 
du total de nos exportations en 1991. Cependont, l'image du 
Canada <pays attaché aux choses de Ia terre est dépassée. Nous 
avons un secteur manufacturier diveisifié d'oU provenaient, en 
1990, 17,9% du PIB et 37% de nos exportations. Le Canada est 
un chef de file mondial dons des domaines aussi specialisés et 
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UAND UNE CHOSE A COUPS, ELLE RAPPORTE EN BOURSE. 

- MARSHALL McLUHAN, 1969 

prometteurs que les télécommunications, les sciences et Ia techno-
logie de l'espoce, Ia technologie nucléaire, Ia télédetection, Ia blo-
ingénierie et Ia prospection geophysique. 
Les rapports privilegiés qu'entretiennent le Canada et les Etats-
Unis occupent une place importante dons notre activité commer-
dale. Dans un discours qu'il prorioncait devant le Parlement du 
Canada en 1961, le président des Etats-Unis, John F. Kennedy, 
declarait : Aa geographie a fait de nous des voisins. L'histoire a 
bit de nous des amis. L'economie a foil de nous des partenaires. 
Sur le plan des échonges bilotéraux, le commerce entre le Canada 
et les Etats-Unis est le plus important Cu monde. Les trois quarts 
de nos exportotions sont destinées o ce pays, tandis que les trois 
quarts de nos importations viennent des tats-Unis. 
En 1991, les echanges corn merciaux entre le Canada et les Etats-
Unis se sont chiffrés a 189 milliards de dollars canadiens, alors que 
le commerce entre les Etats-Unis et le Japan atteignait environ 
150 milliards de dollars canadiens. La proportion de nos expor-
tations destinees au marché américain s'est accrue, passant de 66% 
en 1970 a 76% en 1991. Outre les Etats-Unis, les principaux porte-
naires du Canada en 1991 ant été le Japon (17,36 milliards de 
dollars), le Royaume-Uni (7,1 milliards de dollars), l'Allernagne 
(5,85 milliards de dollars), Ia France (4,02 milliards de dollars) et 
Ia Corée du Sud (3,97 milliards de dollars). 
Au cours de la derniere decennie, le Canada a connu un essor 
sur le plan de ses exportatioris. De 1980 a 1990, elles ont augmente 
de 10% par anriée, soil plus rapidement que tout autre grand pays 
industrialisé, a l'exception du Japori. En dépit de cette croissance, 
Ia part canadienne du marché mondial des exportations est passée 
de 5,3% en 1970 a environ 4% en 1989. Cela s'explique en grande 
partie par le developpement économique ropide qu'ont connu 
d'autres regions du monde, comme les pays du Pacifique. 

Avec environ le quart (32,1 milliards de dollars) de toutes les expor-
tations en 1991, les produits de l'inductrie automobile se classent 
au premier rang des exportations canadiennes. Tous les autres 
produits qui constituent le gras de nos exportations provienrient 
de nos ressources naturelles et représentent plus de 40% des expor-
tations, soil f'un des toux les plus élevés de tous les pays industrialisés. 
A ce chopitre, le ble, le pétrole brut, le bois, les pates et papiers 
et les métaux sont nos principales exportations. 
Méme si les ressources naturelles dominent toujours le tableau de 
nos exportations, on note une progression des produits monufac-
turés. En 1990, les produits finis correspondaient a 47% du total 
des produits exportés, comparativement a 32% en 1980. Après 
es produits de l'industrie automobile, ce sont les equipements de 
telecommunication et le materiel connexe qui ont le plus contribué 
o ceffe hausse. Les exportotions a ce chapitre ont atteint 4,7 milliards 
de dollars en 1991. Le Canada a egolement conserve so place de 
chef de file dans le domaine de l'exportation des aeronefs et du 
materiel ferrovioire. 
Le Canada imporfe surtout des produits finis machinerie et équipe-
ment, produits electroniques, ordinateurs, biens de consommation. 
En 1990, le pays a accuse un deficit commercial de 24 milliards 
de dollars dans ces secteurs. 
Le Canada enregistre normalement un excédent annuel sur le plan 
de so balance commerciale. Toutefois, depuis quelques années, so 
position generale dans le domoine du commerce a été minée par 
les deficits répétés de so balance non commerciale, notamment les 
paiements d'intérêts imputables 0 une dette nationale croissante. En 
1991, le montant des exportations a depassé de plus de 7 milliards 
de dollars celui des importations. Neanmoins, le solde des transac-
tions courantes s'établissait a —26,7 milliards de dollars. 
Le premier facteur influencant le commerce canadien est I'immuable 



loi de I'offre et de Ia dernande lorsque Ia demande d'un produit 
depasse I'offre, les prix montent; lorsque l'offre dépasse Ia 
demande, les prix baissent. Pour les exportateurs canadiens de 
ressources naturelles, cela se traduit souvent par un marche instable. 
En période de ralentissement économique, Ia concurrence que se 
livrent de nombreux fournisseurs pour s'ossurer une part d'un 
marché de plus en plus restreint entraIne un excédent de l'offre 
et, par consequent, Ia chute des prix. En fait, Ia faiblesse des prix 
en 1990.1991 a été l'une des principales causes de Ia recession 
au Canada, en raison surtout de son incidence negative sur les 

profits des entreprises. 
La demande pour les produits manufactures conadiens est sous 
'influence de facteurs tels que Ia valeur des devises étrangères 
et le coOt de la main-d'oeuvre canadienne comparativement aux 
autres pays. 
Pour conserver leurs marches d'exportation habituels, beaucoup 
d'entreprises canadiennes doivent rivaliser avec les producteurs 
de nouveaux pays, qui ont souvent des coOts de main-d'oeuvre 
beaucoup moms élevés. Le Canada doit aussi concurrencer d'autres 
pays très industrialisés qui s'efforcent d'accroitre leur productivité 
et leur rendement. 
La valeur du dollar canadien par rapport aux autres devises a aussi 
des repercussions sur le commerce des produits manufactures. 
Lorsque le taux de change du dollar canadien est a Ia hausse, les 
exportations canadiennes commandent un prix plus eleve sur les 
marches internationaux (les bénéfices ou chapitre des exportations 
diminuent) et les importations au Canada coOtent moms cher; 
lorsque le taux de change est a Ia baisse, c'est le controire qui se 
produit. 
Les politiques commerciales constituent un outre facteur très 
important. Depuis les années 1950, Ia tendance internationale est 

a 'elimination progressive des barrières tarifaires et autres. Qu'il 
suffise de mentionner 'Accord general sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GAIT) et I'integration économique des pays de Ia 
Communauté économique europeenne en 1992. PIus près de nous, 
'Accord de Iibre-echonge entre le Canada et les Etats-Unis conclu 
en 1988 prevoit, a toutes fins pratiques, l'elimination complete des 
barrieres tarifaires entre les deux pays en 1998. En outre, les Etats-
Unis, le Mexique et le Canada ont amorcé en 1992 des discussions 
en vue d'en arriver a un accord nord-americain de libre-echange. 

La situation actuelle : vue cI'ensemble 

La croissance économique et Ia recession cle 1990-1991 
Depuis une quarantaine d'onnCes, le Canada a connu une crois-
sance économique remarquable dorit Ia moyenne s'établit a plus 
de 4% dons les annees 1950 et 1960, eta plus de 3% dons les 
années 1970. En depit d'une croissance ralentie au cours des années 
1980, le PIB n'a cessé d'augmenter, sauf en 1982, passant de 
19,1 milliards de dollars en 1950 ô 649 milliards de dollars en 1989. 
Cette performance place le Canada au septième rang des pays 
industrialisés, derriere les Etats-Unis, le Japon, I'Allemagne, la 
France, le Royaume-Uni et l'ltalie. Pourtant, en 1990, après huit 
ans de croissance économique, le Canada o sombre dans une 
deuxieme recession en dix ons. 
La recession se caractérise par Ia stagnation de Ia demande de 
biens et services et l'ougmentation du chomage. Malgré les diffi-
cultes qu'elIe impose, des économistes soutiennent qu'elle a un effet 
positif sur I'économie puisqu'eIle attenue les pressions inflation-
nistes en entralnant une diminution de Ia demande et des depenses. 
Cette reduction est susceptible de paver Ia voie a une reprise de 
l'economie et a une augmentation de Ia production. 
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CUN LIVRE TRAITANT DECONOMIE NA ETE REDIGE POUR ETRE LU DANS UN HAMAC 
- STEPHEN LEACOCK. 1940 

Le phénomène de Ia recession se manifeste periodiquement a 
l'intérieur du <cycle économique>, expression qui designe les fluctua-
tions dons I'activité économique sur une certaine période. Au 
Canada, Ia recession de 1990-1991 était Ia neuvième depuis Ia 
Fin de Ia Seconde Guerre mondiale. Les recessions antérieures se 
sont etendues en moyenne sur une periode de dix mois. 
En 1991, Ia piupart des pays de i'OCDE connaissaient egalement 
une recession, quoique le recui subi par i'économie canodienne 
ait ete i'un des plus importonts. L'Ontario a été particuiièrement 
touchée, ayant connu une diminution de I'octivité économique et 
du nombre d'empiois encore plus marquee que lors de Ia recession 
de 1981-1982. 
La degringolode s'est vite fait sentir sur le marche du travail, le 
nombre d'emplois chutant aussi rapidement que Ia production. Le 
chomage a aussi atteint au Canada un taux nettement supérieur 
a Ia moyenne des pays de l'OCDE. Vers la fin de 1991, le PIB était 
de 1,5% inférieur a ceiui de 1990. 
Une des caractéristiques inhabituelles de Ia recession de 1990-1991 
se situe ou chopitre des épargnes des families. Le niveau de ces 
épargnes est en effet resté stable, alors qu'auparavant, on constafoit 
presque toujours une augmentation des épargnes des families en 
temps de recession. La hausse inhabituelie de Ia productivifé dons 
le secteur manufacturier caractérise aussi cetfe recession. 
Au debut de 1992, on pouvait observer un bon nombre de facteurs 
positifs dons l'activité économique. Les exportations avaient grimpé 
de plus de 10% durant les trois premiers mois de l'année, les faux 
d'intérét n'avaient pas été oussi bas depuis plus de 20 ans et 
I'inflation se maintenait a un faux particulièrement bas. Malgré 
tout, ie faux de chomage se situait aux environs de 11 %, les entre-
prises étant trés prudentes au chapitre de l'embauche. Les revenus 

sont donc demeures a un niveau plutot foible, tout cornme Ia 
confionce a court terme des consommateurs dons l'avenir econo-
mique. Puisque les consommoteurs comptent pour 60% du PIB, 

comparativement a 30% pour l'expodoion, ii était difficile de savoir 
Si l'économie s 'était bel et bien remise de Ia recession. 
L'emploi et le châmage L'activité économique produit non 
seulement des biens et services, mais die crée aussi des emplois. 
De 1960 a 1990, le nombre d'emplois au Canada a plus que 
double - un succès inegale pormi tous les pays membres de I'OCDE. 
Le Canada doit cette performance a une forte croissance écono-
mique et a l'excellence de sa main-d'oeuvre. Viennent ensuite les 
Etats-Unis, avec une augmentation de 79% du nombre d'emploi, 
et le Japon, avec 41 %. Les pays européens membres de l'OCDE, 
qui ant connu en moyenne une augmentation de 15%, suivent non 
seulement loin derriere, mais l'Allemagne, Ia France, I'ltalie et le 
Royaume-Uni se situent tous sous cette moyenne. 
En Europe, l'augmentotion plus lente du nonibre d'emplois a 
entrainé une hausse du chomage plus marquee qu'au Canada et 
aux Etats-Unis. D'une situation de quasi plein emploi au debut des 
années 1970, le faux de chomoge moyen dans les pays de I'OCDE 
a augmenté de près de trois points vers Ia fin des années 1980. 
Au Canada, Ia hausse était inférieure a deux points, tandis qu'en 
Europe, elle se situait entre cinq et six points. 
Les raisons qui expliquent cet écart entre l'Europe et I'Amerique 
du Nord sur le plan de I'emploi soft loin de loire l'unanimité chez 
les économistes. Le Secretariat de l'OCDE souligne Ia sévérité des 
lois européennes dons le domaine du travail. En raison de ces lois, 
les employeurs européens hésitent a embaucher ou a licencier du 
personnel. Les niises a pied sont donc plus nombreuses au Canada 
et aux Etats-Unis en période de crise économique. Toutefois, Iorsque 
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i(IIVIti e(.onl nique It-)rerd, 	norib 	dernplois (Orlflcut  line 
crotssance pIus ropide en Amerique du Nord. 
Au Canada, le taux de roulement de Ia main-d'oeuvre est toulours 
élevé, méme en periode de prospérité. En 1988, au moment oU 
Ia plus récente expansion économique atteignait presque son point 
culminant, tout près de 1,2 million de Canadiens étaient mis a pied 
pour une période indéterminée, tondis que 600000 autres perdalent 
temporairement leur emploi. Pourtont, le nombre total d'emplois 
enregistrait une progression cette onnée-là. 
Le fort taux de mises a pied qu'a connu le Canada au cours des 
années 1980 n'a pas mené a un fort taux de chomage. Au 
Royaume-Uni et en France, oU le faux de mises a pied a été inferieur 
o celui du Canada, le probléme étoif encore plus aigu, puisque 
Ia période de chomage était plus longue. Chaque mois, mains de 
10% des chOmeurs réussissoient a se trouver un emploi dons ces 
deux pays, comparativement a presque Ia moitié des chômeurs 
aux tats-Unis, et le tiers au Canada. Aussi, le chomoge chronique 
(12 mois ou plus) touchoit plus de 50% des personnes sans emploi 
en Europe, et moms de 10% au Canada et aux Etats-Unis. 
Comme Ia population active au Canada a connu une croissance 
encore plus rapide que celle du nombre d'emplois, le taux de 
chomage est a Ia hausse depuis les années 1960. (Le taux de 
chomoge est une estimation du pourcentage de Ia main-d'oeuvre 
qui est sans emploi et a Ia recherche d'un emploi. Cette mesure 
ne tient pas compte des uchOmeurs invisibles, soit ceux qui ont 
cessé de chercher un emploi. En 1992, ce groupe représentait 
environ 550 000 Canadiens.) En 1969, le taux de chomage s'élevait 
a 4,4%. Dix ons plus tard, il avaif atteint 7,4%. Pendant Ia recession 
de 1981-1982, ila plafonnéa 11,8%, pour retomberà 7,5% en 
1988. Vers Ia fin de 1990, le toux de chOmage amorçait une 
remonfée; il se situaif 0 11,1% en mars 1992. 

L'inf lotion, les faux d'intérêt ef Ia Banque du Canada La 
Banque du Canada, Ia banque centr tie du pays, n'est pas une 
banque camme les autres; on ne peut. par exemple, y ouvrir un 
compte. A fitre d'organisme gouverneniental, elle gere Ia monnaie 
et le credit au Canada et influe ainsi sur le niveou des depenses 
et de l'acfivifé économique. 
La Banque applique Ia politique monétaire en contrôlant l'offre 
de Ia monnaie, soit les depots au comptant et en liquide détenus 
par les menages conadiens. Elle exerce son contrOle par I'inter-
médiaire des banques a charte. 
En effet, Ia Loi sur !es ban ques exige que les banques 0 charte 
gardent un pourcentage de leurs obligations en compte courant 
sous forme de reserves de caisse afin de repondre aux demandes 
possibles de retraits. Ces reserves peuvent être confiées a Ia Banque 
sous forme de depots, ou conservées sous forme de billets. Les 
banques 0 charte gardent une reserve supérieure ou montant 
minimum requis afin de pouvoir consenfir des préts et accroitre 
le total de leur actif et de leur passif. C'est une facon de ucréer,  
de Ia monnaie. Toutefois, cette possibilité est limitée par Ia somme 
totale des reserves de caisse disponibles. 
Toufes les semaines, Ia Banque fixe Ic taux d'escompte (le faux 
auquel elle consent des prêts aux banques commerciales). Celui-
ci determine a son tour les faux d'intérêt que les banques commer-
ciales imposent aux enfreprises et aux consommateurs. Evidem-
ment, Ia Banque du Canada n'esf pas tout a fait libre de fixer les 
faux d'inférêf a so guise. Pour atfirer les investisseurs, le Canada 
doit offrir des faux qui se comparent avantageusement 0 ceux des 
Etats-Unis et des autres pays industrialisés. La voleur du dollar 
canadien par rapport aux autres devises a egalement une incidence 
sur nos faux d'intérèt. 
Au Canada, les faux d'intérét ant connu des fluctuations importantes 
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depuis quelques décennies. Un coup d'oeil sur les chiffres, a inter-
valles de cinq ans, suffit a nous en convoincre le 12 novembre 
1970, le faux d'escompte était de 6%; le 3 septembre 1975, ii 
s'établissait a 9%; au 31 décembre 1980, ii avait otteint le faux 
quasi-record de 17,26%; le 25 décembre 1985, ii était retombé 
a 9,49%. En mai 1992, le faux a atteint son plus bas niveau en 
20 ans, soit 6,5%. 
Les politiques de Ia Banque quant a l'etablissement des faux d'intérêt 
peuvent avoir une influence déterminante sur 'inflation, phénomène 
caractérisé par une hausse des prix, qui entroIne une diminution 
de Ia valeur relative de to monnaie. L'inflation peut ralentir Ia crois-
sance économique. Les entreprises ne pouvant anticiper les prix, 
elles sont plutot hésitontes en matière d'investissement a long ferme. 
Le contrôle de l'inflation est 'un des principaux objectifs poursuivis 
par le gouvernement fédéral, même si les économistes, les politi-
ciens et les spécialistes de Ia question ne s'entendent pas sur les 
causes et les remèdes a apporter. 
Depuis 30 ans, le taux d'inflation - mesuré ou moyen de l'indice 
des prix a Ia consommation - n'a cessé de fluctuer au Canada. 
La hausse Ia moms élevée a été de 0,8% en 1961 et Ia plus élevée, 
de 12,4% pendant Ia recession de 1981-1982. Au moment de 
I'entrée en vigueur de Ia taxe de 7% sur les produits et services, 
en janvier 1991, le faux d'inflation a fait un bond de 5,6% a 7%. 
Toutefois, Ia recession a entraIné urie chute spectaculaire du toux 
d'inflation qui, en mars 1992, se situoit a 1,6%, soit le deuxieme 
plus bas taux des pays membres de I'OCDE, derriere Ia Nouvelle-
Zélande a 0,8%. 

Les investissements Les investissements etrangers directs ont 
toujours joue un rate important au Canada, notamment dons le 
cas des sociétés multinationales établies aux Etats-Unis. Cependant, 
de 1960 6 1988, les investissements canadiens 6 l'etranger ont 

Commence a gagner du terrain, passont d'environ 20% a plus de 
50% du montant total des investissements étrangers au Canada. 
Comme ce changement s'inscrit dans le mouvement général 
d'intégration de I'économie a l'echelle mondiale, ii est possible qu'il 
s'accentue par suite de Jo signature de 'Accord de libre-echange 
entre le Canada et les Etats-Unis. 
Pendant que nos investissements directs a I'etranger étaient en 
hausse, notre dependance vis-à-vis des investissements etrangers 
directs est passée de 51 % de I'ensemble des investissements au 
Canada en 1970, a environ 25% en 1990. La difference s'explique 
par l'achat plus frequent d'obligotions. Celles-ci représentoient 29% 
des investissements en 1970, alors qu'elles atteignoient environ 
50% en 1990. II convient de signaler le fait pour ou moms deux 
raisons. D'abord, contrairement aux invest isseurs direds, les déten-
teurs d'obligations ne jouent pas un role actif dons Ia gestion d'une 
société. Ensuite, les intéréts verses chaque année aux détenteurs 
d'obligations representent une sortie régulière de capitaux. 
En 1990, les investisseurs étrangers detenaient 38% de toutes les 
obligations du gouvernement du Canada. A un faux moyen de 
9,3%, les intérêts qui leur ont été verses ont atteint 17 milliards 
de dollars. 

Un paysage économique diversifié 

Leconomie canadienne présente une disparité froppante entre 
es regions. Le secteur manufacturier est fortement concentré dons 
to region centrale, tandis que Vest et l'ouest du Canada dependent 
d'industries telles que l'exploitation forestière et I'agriculture. Le 
secteur des services est par contre réparti plus uniformement entre 
les differentes regions du pays. 
Les trois quarts des emplois du secteur manufacturier et près de 
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NOUS PROPOSONS DE VENDRE NOS PRODUITS AU COMPTANT SE1JLEMEN 
- TIMOTHY EATON, PREMIERE PUBLICITE. 1869 

70% des etoblissements financiers sontcoricentrés dons Ia region 
centrole (l'Ontario et le Quebec), alors qu'on y trouve moms de 
50% des industries du secteur primaire du pays. 
De toutes les provinces, l'Ontario est de loin celle qui possede 
l'economie Ia plus importonte et Ia plus diversifiée. En 1989, so 
contribution a l'economie conodienne a été de 270 milliards de 
dollars, soit 41,5% du PIB. L'Ontario est le producteur et 
l'employeur le plus important dans tous les grands secteurs de 
l'industrie, même ceux qui reposent sur Vexploitation des ressources, 
comme Vexploitation minière et Vagriculture. 
En raison de celte diversité, aucune industrie ne domine vraiment 
l'économie de Ia province, comme c'est le cas pour l'agriculture 
dons les Prairies. La production d'automobiles vient en We du 
secteur manufacturier avec plus de 90 % de Ia production totale 
du Canada. Une large part de Ia machinerie et des biens d'equipe-
ment produits au Canada le sont en Ontario. La majorité des expor-
tations ontariennes - surtout dons le cas des automobiles - se font 
vers les Etats-Unis. En 1989, les exportations de vehicules automo-
biles ont atteint près de 14 milliards de dollars (21 % du total des 
exportations de Ia province). 
La structure economique du Québec est semblable a celle de 
l'Ontario. Toutefois, le secteur manufacturier diffère en raison de 
Ia nature des octivités et des produits. La fransformation des aliments 
se classe au premier rang, et Ia plupart des tissus et vêtements 
fabriques au Canada viennent du Québec. Les pôtes et popiers, 
Ia fonte des métaux et le raffinage occupent aussi une place de 
choix. En 1989, le papier journal venait en tête de liste des expor-
tations, ayantatteint 2,8 milliards de dollars (11,8% du total des 
exportations de Ia province). Le Québec exporte surtouf vers 
l'Europe plutôt que vers les Etats-Unis, contrairement a I'Ontario. 
L'économie des provinces de 'Quest - Ia Colombie-Britannique, 

'Alberta, Ia Saskatchewan et le Manitoba - repose surtout sur le 
secteur primaire. L'agriculture, notamment Ia production de cereales 
en Saskatchewan, represente un emploi sur dix dons les Prairies. 
En 1989, le ble s'est classé au premier rang des exportations de 
Ia Saskatchewan et du Manitoba. II a atteint 1,5 milliord de dollars 
en Saskatchewan (32,7% des exporfations) et 324 millions de dollars 
au Manitoba (11,2% des exportations). 
La majeure partie de Ia production de pétrole brut et de gaz naturel 
au Canada est assurée par l'Alberta. En 1989, ces ressources 
naturelles ont compté pour près de Ia moitié des exportations totales 
de Ia province, atteignant le chiffre de 6,3 milliards de dollars. 
La forêt et le minerai sont les prmncipales ressources en Colombie-
Britonnique. En 1989, les produits foresliers tels que le bois préparé, 
les bois résineux et ia pâte a papier ont rapporté 7,7 milliards de 
dollars (plus de 43% du total des exportations de Ia province). Le 
kit que Ia Colombie-Britannique possède l'industrie du transport 
Ia plus importante ou Canada illustre bien le role que joue cette 
province comme port de transit des marchondises en provenance 
ou a destination des pays du Pacifique et de Ia cOle ouest des 
Etats-Unis. 
A l'instar de Ia Colombie-Britannique, les provinces del'Atlantique, 
c'est-à-dire Ia Nouvelle-Ecosse, l'iIe-du - Prince- Edouard, le 
Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, sont largement dependantes 
de l'industrie minière, de la péche et de l'exploitation forestière. 
L'industrie du transport profite aussi du bit que ces provinces 
donnent accès a I'océan Atlantique. La region de I'Atlantique est 
celle dont le secteur public est le plus important au Canada par 
rapport a Ia population. Cela est en partie dO a un faux de chomage 
constomment éleve. Par contre, le secteur des services commerciaux 
est moms important que dons les autres regions du pays. 
En 1989, Ia NouveIle-cosse a exporté pour 356 millions de dollars 
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de materiel de transport (16,9% de ses exportations totales). Ceffe 
année-la, les exportations de pommes de terre et d'autres legumes 
de l'lle-du-Prince-Edouard s'élevaient a 80 millions de dollars (50% 
de ses exportations). Au Nouveau-Brunswick, Ia pâte ô papier, 
avec un chiffre de 715 millions de dollars, ou 23,6% des expor-
totions, venait ou premier rang des exportations de Ia province. 
A Terre-Neuve, le pétrole et les produits du charbon étoient en 
We de liste des exportations avec 516 millions de dollars (28,2% 
du total des exportations). 
Dons le nord du pays, l'extraction des richesses du sous-sol repré-
sente Ia principale industrie. Le secteur des mines est en effet celul 
qui apporfe Ia contribution Ia p1us importonte (42,2%) au PIB dans 
les Territoires du Nord-Ouest, tandis qu'au Yukon, il se classe au 
second rang (20,2%), derriere le secteur de l'administration 
publique (29,4%). Le zinc, sous forme de minerai, de concentré 
et de résidus, se trouve en tête de liste des exportotions. Dons les 
Territoires du Nord-Ouest, ii génère des recetfes de 64 millions 
de dollars (77,6% du total des exportations), alors qu'au Yukon, 
ii rapporte 168 millions de dollars (72,6% de ses exportations). 

La 	v i e 	é Con 0 m i q U 0 

L'emploi Depuis quelques decennies, le Canada se tourne 
progressivement vers une économie de services, ou de ocols blancs. 
Au debut des années 1970, Ia production de biens (y compris le 
secteur manufocturier, Ia construction et l'exploitation des ressources 
naturelles) représentaient 37% des emplois au Canada. En 1991, 
cette part étoit passée a moms de 27%. 
Parallèlemenl au déclin de l'emploi dons le secteur de Ia production 
de biens (oi I'on retrouve une majorité de xcols bleus), on a 
constaté une hausse vertigineuse de l'emploi dons le secteur des 

services. En 1990, près des trois quarts des travailleurs - presque 
9 millions de Canadiens - oeuvraient dons le secteur des services. 
De ce groupe, près de Ia moitié se retrouvait dons les services 
communautaires, les services commerciaux et les services personnels 
(vaste secteur qui englobe les services de sante et d'éducation). 
En outre, 2,1 millions de personnes (18% de l'ensemble des travail-
leurs canadiens) occupaient un emploi dans le commerce. 
II n'est donc pas étonnant que Ia plupart des nouveoux emplois 
au Canada se classent dons Ia categorie des services. De 1970 a 
1979, ce secteur a accaparé 79% des nouveaux emplois. Au cours 
de Ia décennie suivante, ce pourcentage allait passer a 94%. 

L'augmentation du nombre d'emplois dons le secteur des services 
communautaires, commerciaux et personnels a eté particulierement 
marquee. 
Comme Ia recession de 1990-1991 Va démontré, dons une 
économie de services, le degre de scolarité revêt une importance 
capitale. Dons l'ensemble, le nombre d'emplois au Canada a 
diminué d'environ 1 % en 1991. Cependant, le nombre d'emplois 
Occupés par les titulaires d'un diplome universitaire a augmenté 
de 4,1 %. Dans le cas des travailleurs possédant un diplame 
d'études secondaires, Ia baisse a été de 0,8%, alors que chez 
ceux qui n'ont pas terminé leurs etudes secondaires, Ia diminution 
a été de 5,5%. 
Les employeurs exigent un degre éleve de scolarité et une excel-
lente formation parce que ce sont les elements des de l'innova-
lion et de l'amélioration du rendement - facteurs d'une importance 
vitale dons un monde de plus en plus concurrentiel. 
Le profil de Ia population active au Canada a egalement évolué. 
De 1966 a 1991, le taux d'activité au Canada, c'est-à-dire le 
pourcentage des gens qui travaillent ou sont a Ia recherche d'un 
emploi, est passe de 57% 6 66,3%. Cetfe hausse est due en bonne 
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portie d I'arrivee des femmes sur le morché du travail. En fait, le 
faux d'acfivité chez les hommes a connu une legère diminution, 
soit de 80% a 76%. Dons le cas des fernmes, le faux d'activité a 
fait un bond de 35,4% a 58,2%. 
Depuis les années 1960, I'augmentation de Ia population active 
a été plus rapide que celle du secteur de l'emploi. Aussi, notre pays 
est-il aux prises avec un taux de chomage supérieur a celui d'autres 
pays industrialisés. Méme pendant Ia periode d'expansion econo-

mique, a Ia fin des années 1980, le faux de chomoge a été supérieur 
de plusieurs points a celul des Etats-Unis, du Japon et de Ia plupart 
des pays de Ia Communauté economique européenne. Par consé-
quent, Ia lutte au chamage a été l'un des grands défis des diffé-
rents gouvernements, surtout dans les regions oü le chomage 
chronique atteint un faux supérieur a Ia moyenne. 

Le revenu Les Canadiens sont parmi les travailleurs les mieux 
payés au monde. Toutefois, tout au long des années 1980, le 

revenu familial moyen après impôts est resté a peu prés le méme 

- tout juste au-dessus de 40000 dollars - pour Ia premiere fois 
depuis des decennies. De 1971 a 1979, Ia hausse avait été de 

22%. Bien qu'on ne dispose d'aucune donnée sur le revenu 
familial après impôts pour les décennies antérieures, on sait que 
le revenu familial moyen avant impôts a augmenté de 27% au 
cours des années 1950 et de 34%  dans les années 1960. On ne 

saurait expliquer le plafonnement> des années 1980 a portir 

d'une seule et unique cause, mais Ia recession de 1981-1982 et 

l'augmentation des taxes sont certes des facteurs a prendre en 

consideration. 
Au Canada, I'impôt qul touche les mieux nantis et les transferts 
effectués par le gouvernement au profit des Canadiens dont le 
revenu est insuffisant contribuent a affénuer les écarts. Par exemple, 
en 1989, les famille5 se situant dans les derniers 10% de l'échelle 

des revenus gagnaient, avant impôts et transferts, 0,4% du total 
des revenus. Après impôts et tronsferts, ce pourcentage passait 
a 2,9%. De méme, les impôts et les transferts contribuaient a réduire 
de 26% a 22% ia part du revenu total des families classées dons 
les premiers 10% de I'échelle des revenus. 
Au Québec et en Ontario, provinces qui représentent environ les 
deux tiers du PIB canadien, le revenu disponible par habitant a 
connu une augmentation semblable a celle de Ia moyenne 

canadienne depuis 1961. Dons l'ouest du Canada, dont Ia contri-
bution au P18 s'éiève a environ 30%, i'augmentation du revenu 
disponible par habitant a été legerement inferieure a Ia moyenne 
nationale, en raison surtout de la faiblesse du secteur de 'exploi-
tation des ressources naturelles au cours des années 1980. Quant 
a Ia region de I'Atlantique, elle a été Ia seule ô afficher une crois-
sance du revenu supérieure ô Ia moyenne, en dépit d'une produc-
ton n coi u-spondor'.t qu'à 6% du PIB du Canada. 
La consommation Pour Ia plupart des Canadiens, les besoins 
osenHs I hpoIheque et l'automobile, les vétements et les fourni-
lures scolaires des enfonts, les foctures de chauffage et d'electri-
cite, les appareils menagers, les appels interurbains - ne se limitent 
plus simplement ô se nourrir, se vétir et se loger. 
A court terme, le montant d'argent consacré a cerfaines dépenses 
vane en fonction de Ia situation economique, des fluctuations de 
l'offre et de Ia demande et, donc, des prix. Les dépenses sont aussi 
fonction de facteurs aussi imprévisibles que Ia temperature. Un 
hiver très froid entrainera des dépenses plus élevees pour le 
chouff age. 
A long terme, Ia famille canadienne alloue une port de mains en 
moms importante de son revenu a Ia nourriture, aux vêtements 
et aux soins de sante, et un pourcentage de plus en plus élevé au 
logement, au transport et aux loisirs. 



Le Canada en mouvement 
Si (ci topographie Ia pius 
diversifiée au monde ne 
suffisait pas a faire des trans-
ports un secteur clé au 
Canada, Ia simple étendue 
de ce pays nous l'imposerait. 
Ic déplacement des 
personnes at des biens entre 
les regions est onéreux, mais 
essentiel a it, vie sociale et 
économique de notre pays. 
En 1988, on comptait 
au-delà de 12 millions de 
véhicules automobiles au 

Canada. Les depenses 
associées a Ia construction et 
a l'entretien des routes ont 
frô(é las 6 milliards de 
dollars. 
En outre, cette année-là, les 
entreprises de transport 
interurbain par autocar ont 
déclaré des recettes d'exploi-
tation de 333 millions de 
dollars, tandis que las 
services de transport urbain 
encaissaient des recettes 
s'élevont a 2,6 niilliards de 
dollars. 

Sur quatre roues 
Automobile et mobilité vont 
de pair au Canada, troisième 
exportateur de véhicules 
automobiles en importance, 
après le Japon et 
l'Allemagne. Las Canadiens 

effectuent environ 90 % de 
leurs déplacements en 
automobile. Seuls deux 
autres pays de l'OCDE (las 
Etats-Unis et Ic Japon) ont un 
réseau routier plus étendu 
que celui du Canada. 

4' 

En 1990, près de (a moitié des quelque 400 milliards de dollars 
depenses par les Canadiens l'ont été dans le secteur du commerce 
de detail. La majeure partie des autres dépenses est allée au secteur 
des services, comme les travaux de plomberie, les reparations 
d'automobile et les soins personnels. Le logement a été Ia dépense 
Ia plus importante des consommateurs, qui y ont consacré environ 
19% (75,3 milliards de dollars) de leur budget. La nourriture 
consommée a (a maison vient au deuxième rang avec 11 % 
(43,4 milliards de dollars), suivent les depenses au restaurant et 
o l'hOtel qui représentent 6% (25,3 milliards de dollars) des depenses 
totales. L'achat d'automobiles (19,5 milliards de dollars) ne consti-
tuent pas Ia dépense Ia plus importante de ('ensemble des consom-
mateurs, mais elle explique en grande partie les fluctuations d'une 
année a l'autre. De fait, les consommateurs peuvent toujours 
remettre a plus tard l'acquisition d'un véhicule, mais ils ne peuvent 
en faire autant avec Ia nourriture et le logement. 
Parmi les autres dépenses importantes, mentionnons celles qui se 
rapportent aux services financiers, juridiques et autres (22 milliards 
de dollars), aux vêtements (18,3 milliards de dollars), aux loisirs 
et aux activités de plein air (15,4 milliards de dollars), de même 
qu'à l'achat d'essence et d'huile a moteur (12,4 milliards de dollars). 
Les recettes de l'Etat et Ia aponctionfiscalleo Comme l'ancien 
premier ministre John Turner Va déjà fait remarquer, on ne dirige 
pas un pays comme on dirige une entreprise. La preoccupation 
premiere de ('entreprise, c'est Ia rentabilité et le profit, le rendement 
et Ia productivité. En politique, ce sont les gens. 
Le fait que plus de Ia moitié de chaque dollar depense par le gouver-
nement fédéral aille aux individus, sous forme d'allocations d'anciens 
combattants, de prestations d'assurance-chomage ou d'allocations 
familiales, montre bien que Ia mission premiere des gouvernements 
est de travailler dons I'inférêt des gens. 



PONCTUALITE EST LAME DES AFFAIRES. 
- THOMAS C HAI.IBURTON, 1853 

Le gouvernement finance ces programmes a même nos impôts, 

qui servent aussi a absorber les coOts de Ia defense, de l'éducation, 
des soins de sante, de I'administration de ia justice, des services 
de lutte contre les incendies, ainsi que des réseaux de transport 
et de communication - toutes choses qui pourralent être negligees 
dons une économie reposont strictement sur le marché libre. 
Pour 1991 -1992, le gouvernement federal prévoit des depenses 
de 159 milliards de dollars, comparativement a des recettes de 
128,5 milliards. II devra donc essuyer un deficit de 30,5 milliards 

de dollars. 
Depuis le milieu des années 1970, le gouvernement fédéral doit 
supporter des deficits annuels. En 1990, Ia dette accumulée affeignait 
environ 400 milliards de dollars. L'ampleur de cette dette - plus 
de 50% du PIB et son augmentation d'année en année inquiè-
tent beaucoup de Canadiens. 
Mais pour les gouvernements, il est de plus en plus difficile de 
renverser Ia vapeur. En 1991-1992, le gouvernement fédéral aurait 
terminé l'exercice avec un excédent budgetaire n'eut été des 
paiements d'intérêt sur Ia dette, qui représentaient une ponction 
de 27 cents sur chaque dollar. 
Le reste du budget de 1991-1992 du gouvernement, c'est-à-dire 
115,8 milliards de dollars, est allé au financement des programmes 
et des operations, dont 40,5 milliards pour Ia sécurité de Ia vieillesse, 
l'assurance-chomage, Ies allocations faniiliales et les allocations 
d'anciens combaffants, ainsi que 37 milliards de dollars en transferts 
pécuniaires aux gouvernements des provinces et des territoires, 
de méme qu'aux municipalites. Parmi les autres depenses prévues, 
il y avait 13,5 milliards de dollars pour l'expansion industrielle et 
le développement regional, les sciences et Ia technologie, l'energie 

et les transports, ainsi que d'autres transferts massifs, en plus d'un 
montant de 4,8 milliards pour les grandes sociétés d'Etat. Au 
chapitre de Ia defense, les dépenses s'elevaient a 12,7 milliards, 

tandis que le budget officiel de l'aide au developpement s'établissoit 

a 2,8 milliards. Le coOt des operations courantes du gouvernement 
federal était de 18,4 milliards, soit presque le sixième du montant 
prévu pour I'ensemble des programmes. 
Au cours de ce même exercice de 1991-1992, I'impot sur le revenu 
des particuliers devrait constituer Ia source de linancement Ia plus 
importante du gouvernement (61,5 milliards de dollars). Puis, 
viennent dons l'ordre Ia taxe sur les produits et services (16,4 
milliards), les cotisations d'assurance-chomage (16 milliards), les 
autres recettes (11,3 milliards), Ia taxe de vente et Ia taxe d'accise 
ainsi que les redevances (10,5 milliards) et, finalement, l'impôt sur 
le revenu des sociétés (8,4 rnilliards). La contribution des societes 
a été particulierement foible en 1991-1992 en raison de bas niveaux 

records des benefices. 
Depuis les années 1970, Ia situation a evolué sur le plan des sources 
de revenu du gouvernement federal. En 1991-1992, )'impôtsur 
le revenu des particuliers a rapporfé, d'après les previsions établies, 
48% des recettes du gouvernement federal, comparativement a 
39 % en 1974-1975. La part des recetfes provenant des cotisations 
d'assurance-chomage est passée de 6% en 1974-1975 a 12,5% 
en 1991-1992, alors que celle de I'impôt sur le revenu des societes 
a connu une nette diminution, c'est-à-dire de 17%  a 6,5%. 
En 1991, les gouvernements des provinces ont percu plus de 
138 milliards de dollars en taxes et impôts et depense environ 
148 milliards. Les municipalités ont deckire des recettes d'environ 
56 milliards et des depenses d'environ 51 milliards. 
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vision du Lnoda est inextncablernent lice a la terre sur laquelle j'ai grandi, a plus de 1 000 kiloiue r 	ii nor d de Winnipe 

Cefte terre immense sous un del si grand, avec ses innombrables lacs, ses ploges sablonneuses et ses forêts inviolées ont été out:r 

de sources d'inspiration qui ont faconne mes pièces, mon écriture... et ma perception du Canada et du monde. 

Nous sommes immensément privilegies de vivre ici dons ce beau pays. Nous devons le respecter et l'estimer. Pour moi, Ia terre est 

tout oussi vivcrrte et complexe que n'importe queue personne. Notre avenir depend autant de notre association avec Ia terre que de 

notre association avec nos semblables. 

Tomson Highway, notil de Brochet au Manitoba. Dramaturge autochtone, directeur et comédien, finaliste pour le 'ri.' littéraire du Gouverneur 
general, recipiendoire de deux prix Dora Mayor Moore. 



LE WANADA DANS LE,ONDE 

Les Brésiliens disent AIlume le Canada>> quand ils ont besoin 
d'eclairage electrique. Pour parler d'un succès financier, les Polonais 
emploient l'expression (<avoir un Canada>. Quant aux habitants 
du Yemen, us font leur pain ovec du <Canoda>, ce mot étant 
synonyme de blé pour eux. 
Ces expressions donnent des renseignements intéressants sur le 
Canada, ainsi que sur l'opinion que les etrangers peuvent avoir 
du pays, le deuxième plus vaste du monde. II y a de bonnes raisons 
pour cela, puisque le Canada se fait connaitre dans le monde entier. 
C'est une entreprise canodienne qui a réalisé le réseau municipal 
de distribution d'électricité a São Paulo, au Bresil, en 1899. Ce sont 
aussi des Canadiens qui ont ouvert le premier restaurant McDonald 
a Moscou en 1989. Le Canada possede d'ailleurs quelques-unes 
des pius grandes entreprises du monde, en particulier dans les 
domaines suivants les pOtes et papiers, Ia boulangerie, Ia fabri-
cation des chaussures et Ia distillerie. 
Le Canada a Ia reputation d'être un pays oü les rêves sont 
realisables. Ses inventeurs, parmi lesquels se trouvent de nombreux 
immigrants, ont donné au monde l'insuline, le microscope électro-
nique, Ia motorleige et même Ia fermeture a glissiere. Chaque 
année, des milliers d'etrangers désirent s'établir au Canada. 
En outre, le pays est renommé pour sa participation au maintien 
de Ia paix et pour l'aide alimentaire et médicale qu'il fournit 
aux populations qui sont dans le besoin. Les forces armées cana-
diennes participent depuis une quarantaine d'années aux missions 
de l'Organisation des Nations Unies (ON U) pour le maintien de 
Ia paix. Par ailleurs, le Canada accepte une plus grande propor-
tion des refugies qui s'adressent a Iui que ne le font les autres 

pays. 
Toutefois, le Canada a aussi sa part de problèmes et de défis 6 

relever. La population canadienne s'inquiète au sujet de l'économie 
du pays et de Ia capacité de ce dernier d'être concurrentiel sur 
le marché mondial. Elle se préoccupe également de l'état des 
finances publiques et se demande si les différents gouvernements 
pourront continuer d'offrir les services sociaux qui ont fait Ia réputa-
tion du pays. Enfin, elle s'intéresse de près aux questions environ-
nementales, y compris ou fait que Ia jeune génération pourrait bien 
hériter d'une planète rendue malade par les excès de Ia société 
contemporaine. 
Dons le present chapitre, on présente une vue d'ensemble du 
Canada d'aujourd'hui, du point de vue de I'économie, du 
commerce, de l'investissement etranger, de l'energie, de Ia culture 
et même de Ia consommation de stupéfiants. On y pane aussi du 
role que joue le Canada dans Ia communauté mondiale, notamment 
de Ia cooperation économique avec d'autres pays, ef de so parti-
cipation ou maintien de Ia poix. 

L'impact économique du Canada 

Le Canada culfive, extraif, transforme, concoit et fabrique toufes 
sortes de chases, qui vont d'un type de blé très resistant jusqu'aux 
satellites de communications. L'économie du Canada est du type 
occidental fonde sur I'industnialisation. II s'agit de Ia septième en 
importance, après celles des Etats-Unis, du Japon, de I'Allemagne, 
de Ia France, de I'Italie et du Royaume-Uni. (Ces sept pays forment 
ce qu'on appelle le >(Groupe des Sept.) 
Le Canada fait aussi portie des 24 pays industrialisés formant 
l'Organisation de cooperation et de développement économiques 
(OCDE). Les pays de I'OCDE ant en commun plusieurs caractéris-
tiques sur le plan de I'économie et de Ia demographie, mais les 



pays en dLv cpement, coriinie linde, a Chine et Ic Bresil, ant 
des caractéristiques differenies a ces chupitres. 
Selon les estimations de Ia Banque mondiale, les trois quarts de 
Ia production mondiale proviennent des pays de I'OCDE. Les sept 

pays les plus importants de l'OCDE, c'est-à-dire le Groupe des Sept, 
representent plus de 60% de l'ensemble de Ia production mondiale 
et 80% de Ia production des pays de I'OCDE. Bien que le Canada 
ait Ia plus faible population (27,3 millions d'habitants) pormi les 
pays du Groupe des Sept, le produit intérieur brut (PIB) par habitant 
y étoit de 24881 dollars en 1990, ce qui valait au pays le deuxième 
rang a ce chapitre parmi les pays du Groupe des Sept, derriere 
les Etats-Unis. (Le PIB est une mesure de Ia valeur de tous les biens 
et services produits au pays.) 
LOCDE a lait remarquer que l'économie du Canada s'est toujours 
trouvée parmi les plus prosperes et progressives du monde indus 
trialise. De son côté, le Fonds monétaire international prédit que 
Véconomie du Canada se developpera plus rapidement que celle 
des autres pays du Groupe des Sept au cours des années 1990 
et que IC Canada contrôlera mieux linfIation que les autres pays 
du Groupe des Sept, souf Ic Japon. 
Une nation commerçante Le Canada est une nation commer-
conte. Les trois quarts de ses exportations vont aux Etats-Unis, le 
plus grand importateur et exportateur du monde. Pour leur part, 
les Etats-Unis fournissent au Canada presque les trois quarts de 
ses importations. De foit, le Canada et les Etots-Unis sont les plus 
grands partenoires commerciaux du monde. En 1989, les echanges 
commerciaux effectués entre le Canada et les Etats-Unis ant atteint 
171 milliards de dollars US, alors que ceux effectués entre les Etats-Unis 
et le Japon ont ete beaucoup moindre, ayant atteint 137 milliards 
de dollars US. Les autres partenaires commerciaux les plus 

OCDE 

• revenu par habitant élevé 
• foible taux d'occroissement démographique 
• secteur industriel ou l'activitê des grandes sociétés n'a cessé 

d'ougmenter 
• population active ayant un haut niveau de scolarité et de 

formation 
• secteur des services en rapide expansion 
• secteur public dont Ia taille et Ia diversité des fonctions écono-

miques ont augmenté rapidement au cours dv XX siècle 

Pays en développement 

• faible revenu par habitant 
• taux élevé d'accroissement démogrophique 
• population occupóe en mojorité dons un secteur agricole peu 

productif 
• population active dont le niveau de scoloriti et de formation est 

foible 
• exportations sous Ia dépendance de quelques produits primaires 
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Le Canada au sommet... 
Le Canada est le premier 

producteur mondial do zinc 

et d'uranium, ainsi que lo 

deuxième procluctour de 

cobalt, de gypse, de potasse, 

do nickel, d'amiante et do 

concentrés de titanium. 

Environ 80%  de Ia production 

minérale du Canada est 

exportée, surtout vers les 

Etats-Unis, le Japon at 

I'Europo de I'Ouest. Ic 

Canada est oussi colui qui, 

de tous l.s pays, axporte le 

plus do produits forestiers, 

ce qui comprend environ 

30% des exportations 

mondiales de pates et près 

do 60 % des exportations 

do papier journal. 

Le Canada lumlére 
Los cours d'eau conadiens 

génèrent 15% do l'hydro-

electricité mondiale et près 

des deux tiers do I'ólectricitC 

totale du Canada. Le pays 

occupe Ia cinquième rang 

mondial au chapitre do Ia 

capocité de production 

d'éloctricité at Ic deuxième 

rang pour cc qui est do Ia 

capacitC do production 

d'éloctricitC d'origine 

nucléairo. 

YE VINOTIEME SIÈCLE EST CEIUI DU CANADA 
- JOSEPH I CLARK, FIN DES ANNEES 1890 

importants du Canada sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et Ia Corce 
du Sud. 
Comme Ia plupart des pays européens membres de l'OCDE, le 
Canada exporte environ 30% de ses produits et services. Les expor-
tations canodiennes ont ougmenté d'environ 10% par année au 
cours de Ia derruère décennie, soit a un rythme un peu plus rapide 
que Ia moyenne mondiale. 

L'industrie La fabrication industrielle a toujours été le moteur 
du commerce et de Ia croissance économique au Canada. En 1990, 
47% des exportations canadiennes de marchandises étaient des 
produits finis, comparativement a 32% en 1980. 
Le Canada est le plus grand exportateur de materiel roulant et 
d'equipement pour chemins defer, repondant a environ 21 % des 
besoins du marché extérieur, et le troisième exportateur d'automo-
biles, après le Japon et I'Allemagne. II est egalement l'un des cinq 
principaux exportoteurs d'aeronefs et de pièces, ainsi que le plus 
grand fournisseur de materiel ferroviaire et aéronautique importé 
par les Etats-Unis. 
L'une des principales exportations du Canada est Ia competence 
de ses specialistes. Ceux-ci travaillent dans de nombreux pays pour 
réoliser des projets dans des domaines comme I'ingenierie, l'exploi-
totion minière, Ia geologie, Ia biotechnologie, Ia télédétection aéro-
spatiale, Ia conception de logiciels, I'electronique, Ia fabrication, 
les telecommunications et l'energie nucléaire. 
De nombreux Canadiens fournissent leurs services gratuitement 
par l'intermédiaire du SACO. Cet organisme, privé et sans but 
lucratif, fournit des connaissances professionnelles et techniques 
aux organ ismes oeuvrant dans les pays en developpement. Près 
de 3000 Canodiens et Canadiennes sont delegués par le SACO 
6 l'étranger pour y réaliser des projets durant deux ou trois mois. 
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Les ressources naturelles Depuis toujours, on considère les 
Canadiens comme étant attaches aux choses de Ia terre, en raison 
du fait que les ressources naturelies constituent leur principal produit. 
Bien qu'iI en soit encore ainsi, les Canadiens sont de plus en plus 
conscients du risque que représente ie fait de trop compter sur les 
ressources naturelles comme produit d'exportotion, particuiière-
ment sur les ressources non renouvelabies. Pourtant, les produits 
provenant des ressources naturelles correspondent toujours a plus 
de 40% des exportations du Canada, une proportion parmi les 
plus elevees des pays industrialisés. 

L'ónergie L'energie est le deuxieme produit d'exportation en 
importance du Canada, après les automobiles. Elle constitue environ 
10 % des exportations du pays et 4% de la production énergéti-
que mondiale. Parmi les pays de I'OCDE, seuls les Etats-Unis 
occupent un rang plus elevé que ceiui du Canada. 
En termes de valeur monétaire, c'est le petrole brut lourd qui est 
le produit energétique le plus exporté par le Canada, 90% ailant 
aux Etats-Unis. Par ailleurs, prés de Ia moitié du charbon produit 
dons l'ouest du pays est expedie aux ociéries japonaises. 
Hausse des investissements au Canada Actuellement, le pays 
connait Ia pius forte vogue d'investissernents étrangers de son 
histoire. Les investisseurs étrangers, notamment les multinationales 
américaines, ont toujours été trés actifs au Canada. La mojorité 
des investissements etrangers prennent la forme d'obligations 
donnant un intérét ó taux fixe. La proportion d'obiigotions canodien-
nes achetees par des investisseurs étrangers, qui était de 29% en 
1970, a atteint environ 50% en 1990. Cetfe onnée-ià, les inves-
tisseurs etrangers détenaient 38% des obligations du gouverne-
ment canadien; Ia moitié de ces obligations appartenaient àdes 
Japonois. 

Les entreprises canadiennes se protegent tontre i'integrotion écono-
mique mondiale en faisant des investissements a l'etranger. En 1960, 
les capitaux places a l'etranger par des Canadiens s'élevoient a 
environ 20% des investissements étrangers faits au Canada, alors 
qu'en 1988 ce pourcentage depassait 50%. 
Presque 90% des investissements canadiens faits a l'etronger sont 
destines a des pays développés, les deux tiers de ces capitaux étant 
places aux Etats-Unis. Les entreprises canadiennes ont tendance 

a investir dons des compagnies oeuvrant dons les mêmes domaines 
qu'ei$es, a savoir Ia fabrication, 'exploitation minière et les finances. 
Les fabricants canadiens effectuent environ 50% des investisse-
ments destinés a I'etranger; viennent ensuite les financiers et les 
commercants. 

Le Canada compétitif Au cours des 100 dernières années, 
quelques-unes des pIUS grandes réussites du Canada ont été réoIisees 
dons le domaine des communications, depuis 'invention du 
téléphone jusqu'au premier satellite ou monde a être utilisé pour 
les communications intérieures d'un pays, soit Anik Al, lance en 
1972. Les exportations de materiel de telecommunication ont 
augmenté d'environ 10% par année au cours de Ia dernière 
decennie. 
Les Canadiens sont aussi des chefs de file dans le domaine des 
sciences et des techniques spatiales et cela, depuis plus de 25 ans. 
En 1962, le Canada est devenu le troisième pays a lancer un satellite, 
lorsqu'il a mis le satellite A!ouette en orbite. En outre, le bras 
canadien a joué un role important dons les travaux effectués lors 
des récents vols des novetfes spatiales américaines. 
Le Canada est egalement un pionnier de lo technologie électro- 
nucleaire. Le réacteur CANDU (de Canada, deutérium et uranium) 
est considéré par de nombreux speciolistes comme le plus efficace 
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Pour souiager les affamés 
Depuis Iongtemps, Ic Canada 
est I'un des fournisseurs 
d'aide alimentoire les plus 
généreux du monde. II 
envoio surtout du blé, do Ia 
(anne et do l'huile de canola. 
En 1988-1989, l'aide alimen-
taire expédiée par le Canada 

a atteint 431,5 millions de 
dollars, ce qui constituait le 
mbntant Ic plus important au 
monde. Le Canada a envoyi 
ces aliments a des pays qui 
étaient dans Ic besoin, par 
l'intermédiaire d'organismes 
internationaux comme Ia 
Croix-Rouge et l'ONU. 

du monde, et la centrale nucléaire de Pickering (Ontario) a une 
capacité de production inegalee dans le monde. 
Enfin, des entreprises canadiennes sont reconnues mondialement 
dons des domaines comme Ia télédétection aérospatiale, Ia prospec-
tion geophysique, Ia médecine et Ia bio-ingenierie. D'importan-
tes innovations sont courantes au Canada en ce qui concerne Ia 
chirurgie au laser, Ia greffe d'organes et I'amélioration des cultures 
et du bétoil. 

Un 	instantané 	du 	C a n a d a 

Après avoir examine quelque 160 pays et les avoir classes selon 
I'esperance de vie, le niveau de scolarité et le revenu, en utilisant 
plus de 40 indicateurs de développement humain, l'ONIJ a conclu 
que le Canada constitucit le pays oü ii était le plus agreable de 
vivre. Voici comment se sont classes certains des autres principaux 
pays industrialises Japon, 2e ;  Etats-Unis, 6e ;  France, 8e ;  
Royaume-Uni, lOe; Allemagne, 12e; Italie, 21e. 
Une pomme chaque jour... Dons le Rapport mondial sur le 
développemerit humoin de 1992 de 'ON U, on compare les pays 
sur le plan de la sante, de la fortune, etc. (Pour certains sujets, les 
données ne sont pas toujours pour les mêmes années; dons de teis 
cas, une période est donnée.) Le rapport révèle que l'espérance 
de vie est en moyenne de 77 ans au Canada, alors que Ia moyenne 
mondiale est de 65 ans. C'est au Japon que I'espérance de vie 
est Ia pius grande, soit 78,6 ans. 
Pourtant, plus de 50% des Canadiens mourront de troubles circu-
latoires ou d'une maladie de I'appareil respiratoire, resultant dans 
Ia plupart des cas d'un mode de vie sédentaire, d'un régime alimen-
taire trop gras et de Ia consommotion d'alcool et de tabac. Environ 
trois Canadiens sur dix fument Ia cigarette, comparativement 6 

Le Canada a l'appareil 
En 1988-1989, il y avait au 
Canada, scion le Rapport 
mondial sur Ic développement 
humain de 1992 de l'ONU, 
780 téléphones pour 1 000 
habitants. C'est deux fois 
plus qu'en Espogne, trois fois 

plus qu'au Portugal et 
presque neuf fois plus que 
dans l'ancienne Union 
soviétique. Souls Ia Suisse, 
le Danemark, Ia Suede et 
les Etats-Unis surclassaient 
Ic Canada a cc chapitre. 



Le Canada en éprouvette 
D'après le Rapport mondial 
sur Ie développement humain 
do 7992 de l'ONU, le Canada 
comptait 177 scientifiques et 
techniciens pour 1 000 
habitants entre 1985 et 

1989, soit plus do deux fois 
Ia moyonne du monde indus-
triolisó et plus do huit fois Ia 
moyenno mondiale. La Suede 
était on tête, avec 262, alors 
quo los Etats-Unis ótaient 
presque derniers, avec 55. 

Blonvenue au Canada 
Cornpte tenu de sa popula-
tion, le Canada a toujours 
accueilli les réfugiés du 
monde entier avec plus 
d'empressement que les 
autres pays. Cette exception-
nelle tradition humanitaire a 
été reconnue on 1986, 

lorsqu. I. Haut-commissariat 
pour los rófugiés do l'ONU a 
décerné Ia mCdaille Nonsen a 
Ia population canadienne. 
C'était Ia premiere fois, dons 
los 40 ons d'histoire do cette 
médaillo, qu'elIe Ctait 
donnée a tous los habitants 
d'un pays. 

YE CANADA 	CEST UN AUT8E MONDE 
- UN EMPIOVE DES POSIES AMERICAINES, 1989 

environ deux personnes sur dix en Grèce (plus foible proportion) 

et a plus de cinq personnes sur dix au Danemark (plus forte 
proportion). 
Si l'on considere les dépenses relatives a Ia sante en pourcentoge 
du produit intérieur brut (PIB), on remarque que le Canada occupe 
le troisième rang avec Ia France, a 8,6%, derriere les Etats-Unis 

(11,2%) etlo Suede (9,0%).  La pkipart des pays industrialisés consa-
rent 8,3%  de leur PIB aux soins de sante. 

Travail et chômage L'écart de revenus qui existe entre les riches 
t les pouvres cu Canada est i'un des plus larges dons le monde. 

Bien que cet écart soit moms marqué que ceiui observe aux Etats-
Unis, ii est presque deux fois pius important que celul existont dons 
des pays industrialisés comme le Japon et Ia Belgique. Voici d'autres 
faits provenant du Rapport mondial sur le deve!oppement hurnoin 

de 1992: 
• Les travailleurs Constituaient 50,3% de Ia population du Canada 

entre 1988 et 1990, ce qui plaçait le pays au neuvième rang; le 
premier rang était detenu par l'Australie, dont Ia main-d'oeuvre 
représentait 63,8% de Ia population. La moyenne des pays indus-
trialisés était de 48,8%. 

• En 1990, le taux de chomage étoit de 8,1 % au Canada. II était 
plus élevé que la moyenne des pays industriolisés (6,4%) et se 
trouvait au septième rang après ceux de 'Espagne (15,9%), de 
I'lrlande (14%), de Ia Pologne (10,4%), de I'itaiie (9,9%), du 
Danemark (9,6%) et de Ia France (9%) . La Suisse avait le plus 
foible taux (0,6%). Au debut de 1992, le toux de chomage dépassoit 
11% au Canado. 
L'óducation : un bon investissement Pour les Canadiens, il 
est important d'investir de I'argent dans 'education. En effet, dons 
'ensemble, les Conadiens étudient pius longtemps que les habitants 
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YE CANADA, DABORD El TOUJOURS LE CANADA 
- SIR WIIFRID LAURIER, 1904 

des autres pays, sauf les Etats-Unis. us étudient en moyenne pendant 
12,1 ons, soit deux ans de plus que les habitants des pays indus-
triolisés et trois fois plus longtemps que les habitants des pays en 
développement. Pour leur port, les Américoins etudient en moyenne 
pendant 12,3 ans. Les dépenses relatives a I'éducation otteignoient, 
en 1986, 7,2% du RIB ow Canada, ce qul le plaait au troisième 
rang dons le monde, derriere Ia Suede et le Danemork, mais 
au-dessus de Ia moyenne des pays industriolisés (5,9%). 
Les femmes au Canada of dans le monde Bien qu'elles aient 
diminué, les inégalités subsistent entre les hommes et les femmes 
qui soft sur le marché du travail au Canada - 

• Les lemmes ont un meilleur saloire au Canada qu'aux Etats-Unis 
et au Japon. Cependant, ce salaire n'est pos mirobolant, compte 
tenu du fait que les Américaines et les Japonaises sont les femmes 
es moms bien payées, comparativement aux hommes, dons les 
pays industrialisés. En 1986, les Japonaises gagnaient 50% du 
saloire des hommes, les Américoines, 59% et les Canadiennes, 
63%. Les plus hauts pourcentages étaient enregistrés en Suede 
(89 %), en Australie et en Islande (88 %), de même qu'en Norvege 

(85%). 
• En 1990, il n'y avoit qu'un siege de député sur neuf occupé par 

une femme ou Canada, comparativement a six sur dix en Suede 
et en Finlande, et a deux sur 100 au Japon. 

• Les femmes constituolent 44,3% de Ia population active au Canada 
en 1990 (Ia moyenne des pays industriolises est de 43,7%). Le 
premier rang était detenu par I'ancienne Union soviétique (48,3%) 
et le dernier, par Ia Republique de Malte (25,1 %). 
L'envahissement des módias Chaque jour, on publie environ 
1 000 livres un peu partout dans le monde. Et a tous les huit ans, 
Ia quantite de connaissonces occessibles double. On a déjà dit 

qu'une personne moyenne vivant en Angleterre au XVlle siècle 
aurait eu accès, durant toute so vie, a une quantite d'informations 
probablement moindre que celle qu'on trouve dons un grand 
quotidien. Nous vivons manifestement a 'age de I'information 

• En 1988-1989, ii y avait 51 téléviseurs pour 1 000 habitants dons 
es pays en developpement, 153 dons le monde entier et 626 au 
Canada. Ce dernier était au deuxième rang, après les Etats-Unis 
(814) et avant le Japon (610), mais bien au-dessus de Ia moyenne 
des pays industrialisés (493). 

• Entre 1987 et 1989, les Canadiens allaient au cinema environ 3 fois 
par année, ce qui était presque trois fois plus que les habitants des 
Pays-Bas (1,1 fois), mais beaucoup moms que les gens vivant en 
Roumanie, qui allaient au cinema 8,8 fois par année. La moyenne 
des pays industrialisés était de 2,9 fois. 

• Dons 'ensemble des bibliotheques canadiennes, ii y avait 5,6 Iivres 
par habitant entre 1986 et 1988, ce qui était inférieur a Ia moyenne 
des pays industrialisés (6,0). La Suede était premiere (12,9), le 
Canada, 1 5e  et I'ltalie, 33e,  avec une moyenne de 0,6 livre par 
habitant. 

• En 1988-1989, le tirage des journaux quotidiens s'établissait a 
43 pour 1 000 habitants dons les pays en développement, a 337 
dons les pays industrialises et a 231 au Canada. Le Jopon était 
en tête des pays industrialisés, avec un tirage de 566 pour 
1 000 habitants. Le Portugal était dernier, avec 41. 
Le prux de Ia prospérité Ce n'est pas parce qu'on a un revenu 
éleve comme c'est le cas de beaucoup de Canadiens, qu'on est 
a l'abri des problemes humoins. On pouvait lire dons le Rapport 
mondia! sur Ie développement humain de 1992 de I'ONU que Ia 
misère humaine est frequente dons les sociétés riches. Void quelques 
chiffres se rapportant ow Canada 

,,/Joeea,z% 





2HARGEMEN1 DE BlUES A BORD DUN NAVIRE DE CHARGE JAPONNAIS, A STEWART ( 

(PAGE CI CONTR E) 

• Le faux d'homicides étoit de 2,1 pour 100000 habitants ou Canada 
en 1987-1988, ce qui correspondait exactement a Ia moitié de Ia 

moyenne des pays industrialisés. C'est oussi largement inferleur 
au faux le plus élevé du monde, a sovoir celui eriregistré aux Etots-

Unis (9 pour 100000 habitants). Parmi les pays industriatisés, c'est 
au Japon et en Irlande que le faux d'homicides était le plus foible 

(0,8). 
• Entre 1980 ef 1985, 30 Canadiennes pour 100000 femmes âgées 

de 15 a 59 ans ont declare avoir été violées. Cette proportion était 
plus Foible que Ia moyenne des pays industrialisés (48). Le Canada 
avait tout de même le cinquième plus hout taux des pays indus-
trialisés, derriere to Suede (34), Ia Fintande (40), les Pays-Bas (92) 
et les Etats-Unis (114). 

• C'est en Hongrie que le faux de suicides étoit le plus eleve en 1988, 
ayant été de 45,8 pour 100000 habitants; ce faux était presque 
trois fois supérieur a Ia moyenne des pays industrialisés (16). Le 
Japon étoit neuvième (19,7), le Canada ef l'Islande, quotorzièmes 
(14,6) et les Elets-Unis, dix-septiemes (1:3.0). 

Le Canada dans Ia communauté moncliale 

Dons un pays democratique, bilingue et multiculturel comme le 
Canada, oO l'on peut chanter en francais, travailler en onglais et 
rêver en vietnomien, il a toujours ete nécessaire de s'adapter oux 
cultures des autres pays et même de faire des compromis. Que 
l'on parle de commerce, d'immigration, de désarmement ou d'aide 
alimentaire, les Canadiens ont, dons to communauté mondiale, 
Ia reputation d'être cordioux, tolérants et bienveillants. 
Depuis plus de 40 ans, le Canada s'efforce de rendre le monde 
plus sOr et plus vivable. Le Canada occupe Ia septième place parmi 

les pays de I'Ouest en ce qui concerne 'aide apportée choque année 
aux pays en développement, cetfe aide equivalant a 100 dollars 
par personne, ou 0,5% du PIB. 
L'aide canadienne, fournie sous forme de subventions et de contri-
butions, et non de prêts, soutient les efforts de développement de 
quelque 85 organisations internationales, notamment les organismes 

de l'ONU, les établissements humanitaires et les bonques de déve-
loppement. L'Agence conadienne de développement international 
(ACDI) vient en aide a plus de 400 orgonisations non gouverne-
mentales, y compris des eglises, des clubs socioux, des cooperatives, 
des syndicats et des universités. Chaque année, eVe soutient environ 
1 000 pro jets décidés par les gouvernements concernés et environ 
6500 pro jets d'organisations non gouvernementales. La nature 
de ces projets vane grondement ii peut s'agir de creuser des puits, 
de prodiguer des soins de sante, de créer des coentreprises ou de 
donner, au Canada, des cours è des étudiants du Tiers-Monde. 
Le Canada est l'un des membres fondoteurs de I'ONU, créée en 1945. 
Depuis Ions, le gouvernement canodien a toujours fait son possible 
pour soutenir ceffe orgonisation. C'est ainsi qu'il a ete représenté 
regulièrement au Conseil économique et social de l'ONU et qu'il 
siege actuellement au Conseil de sécurité, o un moment ou l'ONU 
recommence a participer activement aux affaires internotionoles. 
Le Canada est non seulement au quatrième rang parmi les pays 
qui contribuent le plus au budget de l'ONU, mois il fournit egolement 

des fonds a un grand nombre de programmes onusiens, y compris 
ou Programme des Nations Unies pour le developpement, au Hout-
commissariot pour les refugles, au Fonds des Nations Unies pour 
I'aide a I'enfance et au Programme olimentaire mondial. 
Le Canada est membre du Commonwealth, communouté formée de 
48 notions souveraines, d'Etats associés vt de territoires dépendants 
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couvrant ensemble un quart de Ia planète et comprenant plus du 
cinquième de ses habitants. Le Commonwealth regroupe des nations 
devetoppées et des pays en developpement ayant en commun des 
institutions et un grand nombre de traditions, d'attitudes, de valeurs 
politiques et de mesures sociales. Le Canada travaille avec les 
250 organismes non gouvernementaux du Commonwealth pour 
promouvoir les valeurs Communes. 
Le Canada participe aussi a Ia Francophonie, qui regroupe les pays 
de langue et de culture francaises. Cette participation résulte du 
kit que le Canada est un pays bilingue, ce qui lui donne accés aux 
affaires des pays francophones. Tout comme le Commonwealth, 
Ia Francophonie a évolué pour devenir un forum oi certains 
problemes internationaux peuvent être resolus. Ce regroupement 
donne également une dimension internationale a Ia culture des 
francophones du Canada. 
En tant que nation commercante, le Canada s'intéresse particu-
lièrement a Ia cooperation économique ainsi qu'à Ia croissance 
et a Ia stabilité de l'économie mondiale. L'interdépendance crois-
sante des economies nationales a eu pour résultat une série de 
sommets économiques réunissant les dirigeants des pays du Groupe 
des Sept, y compris ceux du Canada. bus les pays de ce groupe 

s'efforcent de determiner et de resoudre les problèrnes économiques 
mondiaux. Le Canada a egalement de l'influence sur les negocia-
tions touchant Ia réforme monétaire mondiale et ce, au moyen de 
ses contributions au Fonds monétaire international et a Ia Banque 
mondiale. 
Le Canada compte 115 missions consulaires et diplomatiques 
independantes dons 82 pays, et II maintient des relations diplo-
matiques avec 84 autres bats. Plus de 100 pays ont une mission 
diplomatique a Ottawa, Ia capitole du Canada, et 48 autres pays 
ont une accreditation de non-resident. 
Le Canada est associé avec les Etats-Unis au sein du Commande-
ment de Ia defense aérospatiale de l'Amerique du Nord, connu 
sous l'acronyme NORAD. II participe a Ia surveillance aérospa-
tiale, aux alertes, a la defense aérienrie et a d'autres activités. 
De concert avec les Etats-Unis et de nombreux pays de l'Europe 
de l'Ouest, le Canada a été 'un des membres originaux de l'Organi-
sation du traité de I'Atlantique Nord (OTAN), créée en 1949. Par 
l'intermédiaire de I'OTAN, le Canada contribue a Ia defense de 
l'Europe tout en entretenant des relations politiques, économiques 
et scientifiques avec les autres pays membres. 
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Page 2 
Lac Superleur, Ontario. 
Richard Hartmier/First Light 

Page 6 
Tom Von Sant/Geosphere Project/1990 

Page 8 
Donald Standfield/First Light 

Page 12 
George Hunter 

Page 14 
Darwin Wiggett/First Light 

Page 16 
George Hunter 

P a g e 18 
Territoires du Nord-Ouest. 
Stéphane Poulain/FourByFive 

Page 20 
Mike Beedell/Miller Comstock 

Page 22 
E. Otto/Miller Comstock 

Page 24 
Scott Leslie/First Light 

Page 26 
Winnipeg, Manitoba. 
0. Bierwagen/Miller Comstock 

Page 28 
W. Greibeling/Miller Comstock 

Page 30 
L'arbre dans les champs. 
Stephen Livick/Collection du Musée conadien 
de Ia photographie contemporaine. 

Page 32 
La Rivière, Manitoba. 
Derek Trask/SuperStock 

Page 36 
Immigrants, Québec. 
William James Topley/Archives nationales du 
Canada/PA-i 0265 

Page 38 
Roy Luckow/Image Finders 
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Page 40 
Couple du troisième age, salle communautaire. 
R. Michael Stuckey/Miller Comstock 

Page 44 
E. Otto/Miller Comstock 

Page 46 
Robert Semeniuk/First Light 

Page 48 
Clara Gutsche/Banque d'oeuvres d'art 
du Conseil des Arts du Canada 

Page 50 
Barb & Ron Kroll/Miller Comstock 

Page 52 
W. Greibeling/Miller Conistock 

Page 54 
Temple d'une secte mennonite, 
Norman Lightfoot/Milier Comstock 

Page 56 
lie du Cap-Breton, Nouvelle-Ecosse. 
George Hunter 

Page 60 
Dawn Goss/First Light 

Page 62 
George Hunter 

Page 64 
Antenne paraboiique. 
Steve Vidier/Miiier Comstock 

Page 68 
Tour CN, Toronto : Ron Watts I First Light 
Pont Lion's Gate, Vancouver: Dave Watters / First Light 

Page 74 
Enfant, pupitre, forét. 
Thomas Bruckbauer/image Finders 

Page 80 
De Ia série Affichage et automobile, Valleyfield, 
Québec, 1976. 
Serge Clement 

Page 82 
Equipe de hockey feminine. 
Archives nationales du Canada/PA-74583 

Page 86 
Alien Mclnnis/First Light 

Page 88 
Fonds Francois-Xavier Borel/Archives nationales 
du Canada/C-i 30681 



Page 94 
Henry Georgi/Miller Comstock 

Page 96 
Orchestre du Centre notional des Arts, Ottawa. 
Cattroll-Ritcey Photo 

Page 98 
Malak 

Page 100 
Royal Winnipeg Ballet. 
Todd Korol/First Light 

Page 104 
Steve Short/First Light 

Page 106 
Henry Georgi/Miller Comstock 

Page 108 
Toronto Dance Theatre. 
Cylla von Tiedemann 

Page 132 
Grande plaine de Regina, Saskatchewan. 
George Hunter 

Page 136 
aftr. a Henri Beau/Archives nationales du Canada/C-i 7059 

Page 138 
Ron Waifs/First Light 

Page 140 
Port de Vancouver. 
Fred Herzog/First Light 

Page 144 
Robert W. Allen/First Light 

Page 146 
K. Sommerer/Miller Comstock 

Page 148 
Tranches de silicium Hans Blohm/Masteruile 
Biscuits sur un tapis transporteur George Hunter 

Page 150 
George Hunter 

Page 152 
Danny Eigenmann/Reflexion 

Page 156 
Any O/d Thing No. 7> (image urbaine en noir et blanc) 

Lawrence Weissmonn 

Page 158 
Caribou, Yukon. 
Thomas Kitchin/Imoge Finders 
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Page 162 
Centre-yule de Toronto Benjamin Rondel/First Light 
Immeuble abstrait, Toronto : Brian Mime/First Light 

Page 164 
G€orge Hunter 

Page 168 
Tenango, Guatemala, 
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