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J'ai toujours cru fermement que les relations exterieures du Canada, 
tout comme les autres aspects fondamentaux de notre politique natio-
nale, doivent exprimer le caractere bilingue et biculturel de notre 
pays. L'expansion constante de nos relations avec la France et le 
monde francophone aide a developper cette nouvelle dimension dans 
notre politique... 

Je suis convaincu que cette expansion positive et constructive de 
nos relations exterieures sera tres profitable a l'ensemble du Canada. 
En meme temps, it est a prevoir qu'une telle expansion contribuera a 
la longue a renforcer la position de notre pays dans le monde en ou-
vrant de nouvelles voies a notre influence et eventuellement a notre 
commerce. 

Paul Martin 
Ministre des Affaires exterieures du Canada 

Montreal, le 12 mars 1966 
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Avertissement 

Le present essai a ete redige en 1965, c'est-a-dire au moment oil 
l'on commencait a peine a parler officiellement de la place et du 
role de la dualite culturelle dans les relations internationales du 
Canada. Ce phenomene a suscite par la suite de nombreuses contro-
verses aussi bien au Canada qu'a l'etranger, notamment dans le monde 
francophone ; it a entrain-6 plusieurs changements dans la politique 
etrangere canadienne, notamment dans la gestion des affaires inter-
nationales du pays. En fait, un certain nombre des recommandations 
formulees dans cette etude on deja ete raises en pratique ou sont en 
bonne voie de l'etre. On dira peut-titre alors que cet essai n'est 
plus d'actualite ! On n'en aura pas saisi ainsi la nature et les 
objectifs. En effet, ce travail n'a pas ete concu et ne devrait pas 
etre envisage sous l'optique de a l'actualite diplomatique a. En 
particulier, on ne devrait pas le lire en songeant seulement a a la 
nouvelle image a du Secretariat d i gtat aux Affaires exterieures, le-
quel s'est grandement ouvert a la dualite culturelle au cours des 
dernieres annees. En effet, la gestion des affaires internationales 
du Canada ne releve pas uniquement de ce ministere. 

L'eventuelle reorganisation des ministeres qui ont des represen-
tants a l'etranger (Affaires exterieures, Industrie et commerce, Immi-
gration ainsi que l'Agence canadienne de developpement international) 
favorisera peut-titre le developpement d'un a nouvel esprit a dans des 
ministeres oil la dualite culturelle a ete pendant trop longtemps une 
idee vague qui ne s'accrochait pas a des realites precises. 

Le livre blanc sur une politique etrangere au service des Canadiens 
publie en juin 1970 a demontre clairement que les relations interna-
tionales canadiennes seront de plus en plus influencees a l'avenir 
par un ensemble de structures economiques, scientifiques et technolo-
giques. Ces domaines se pretent moins que la diplomatie tradition-
nelle au contr6le direct de l'Etat et ne tiennent malheureusement pas 
suffisamment compte des realites culturelles et sociologiques. Or, 
comme les relations internationales du Canada seront de plus en plus 
influencees par ces trois phenomenes, la Cache de leur donner une 
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a allure et un contenu biculturels » constitue un deft de taille. 
Ceux qui croient que les principaux objectifs poursuivis afin de 
faire en sorte que la politique etrangere canadienne respecte davan-
tage la dualite culturelle du pays sont maintenant atteints, s'illu-
sionnent grandement. 

convient de le repeter : au cours des prochaines annees, les do-
maines politique, diplomatique et culturel — oil des progres tres sen-
sibles ont ete realises sur le plan de l'instauration du bicultura-
lisme — seront non pas necessairement supplantes par les secteurs 
economique, technologique et scientifique dans la conduite des rela-
tions internationales, mais ceux-ci acquerront une importance beau-
coup plus grande. 

De nombreux aspects de ces secteurs economique, technologique et 
scientifique peuvent echapper a ce que l'on appelle communement a le 
bilinguisme et le biculturalisme le, et beaucoup trouveront la une 
raison de conclure qu'il en est ainsi pour le tout et de traiter 
d'idealistes ou d'irrealistes tous ceux qui croient que demain la 
culture devra fortement marquer ces trois secteurs. A mes yeux, 
c'est la que des efforts speciaux meritent d'etre faits. Si l'on 
jette un coup d'oeil sur la situation presente dans ces domaines, on 
se rend rapidement compte que tous les points souleves dans le pre-
sent essai sont toujours d'actualite. C'est pourquoi je n'ai pas 
cru necessaire d'y apporter des changements majeurs. 

D'ailleurs si je l'avais fait, j'en aurais change le sens et la 
portee. Si je devais ecrire cet essai aujourd'hui, je le concevrais 
serement de facon differente, mais quatre ans apres avoir ref:lige cet 
essai, je demeure convaincu que le travail le plus important est en-
core a faire; car, en fait, la dualite culturelle ne doit pas etre 
envisagee comme un simple vocable ou la seule preoccupation mais 
comme l'une des composantes majeures des relations internationales 
canadiennes dans les annees 70. 

Louis Sabourin 

Directeur de l'Institut de 
cooperation internationale, 
Universite d'Ottawa 



Avant-propos 

Une lecture trop rapide de cet essai pourrait peut-titre laisser 
croire qu'il est fonde sur l'hypothese suivante : les relations inter-
nationales canadiennes refleteront la dualite culturelle du pays sim-
plement et uniquement si le Canada etablit plus de rapports avec la 
communaute francophone internationale. Une telle condition est natu-
rellement essentielle mais elle est insuffisante pour resoudre les 
nombreux problemes que souleve cette importante et difficile question. 

L'auteur de cet essai a la conviction que la dualite culturelle 
peut avoir une place preponderante et jouer un role positif dans les 
affaires etrangeres du Canada. Mais pour ce faire, it faut que les 
deux moteurs — qui peuvent faire progresser l'application de ce prin-
cipe politique et de cette realite sociologique dans la pratique in-
ternationale canadienne — fonctionnent tous les deux a leur rythme 
normal; ce processus n'implique pas que chacun ait une puissance abso-
lument &gale. Toutefois, a l'heure actuelle, un des moteurs tourne 
regulierement alors que l'autre fonctionne au ralenti. 

On peut comprendre que seuls les passagers qui ont pris place d'un 
cote d'un avion peuvent voir rapidement que l'un des moteurs ne 
tourne pas normalement; mais a moins que l'equipage ne reussisse par 
quelques manoeuvres habiles et delicates a equilibrer les moteurs de 
l'appareil, tous les passagers devront tot ou tard en subir les conse-
quences fgcheuses. 

Il en va de meme des incidences de la dualite culturelle dans les 
relations internationales du Canada. Jusqu'ici, seuls les Canadiens 
francais semblent avoir vu qu'un element de la pratique canadienne 
dans ce domaine ne fonctionnait pas tres bien. 	moins que les diri- 
geants ne corrigent cette situation, tous les Canadiens auront a en 
subir les penibles resultats dans un avenir plus ou moins rapproche. 

En somme, si l'on ne porte pas plus attention aux aspirations des 
francophones en tout ce qui touche l'elaboration (a Ottawa) et la 
mise en oeuvre (a l'etranger) des relations exterieures, les Cana-
diens francais seront pousses a s'en occuper eux-memes sur une base 
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tres limitee d'abord, mais sur une beaucoup plus grande echelle en-
suite, en se servant du seul gouvernement qu'ils controlent reelle-
ment : celui de Quebec. Its reduiront ainsi l'influence, au Canada 
certainement et peut-atre a l'etranger, de ceux qui, dans le passé, 
n'ont pas voulu ou n'ont pas su respecter leurs aspirations interna-
tionales ou de ceux qui, maintenant, ne se sentent plus libres d'ap-
porter des changements (qu'ils souhaiteraient eux-mames) aux methodes 
de travail et aux nombreux programmes auxquels ils se sont graduelle-
ment habitués. 

Toutefois, it n'est pas trop tard pour elaborer de nouvelles normes 
de travail a Ottawa et pour etablir de nouveaux programmes interna-
tionaux qui prouveront que la dualite culturelle et les relations ex-
terieures du Canada ne sont pas deux phenomenes contradictoires, mais 
deux notions qui s'imbriquent bien l'une dans l'autre, tout comme 
deux moteurs qui, tout en etant de fabrication et de puissance diffe-
rentes, s'unissent tres bien lorsqu'ils sont en mouvement. 

Un aaronef congu pour etre propulse par deux moteurs, mais que son 
equipage a reussi a faire voler en utilisant pleinement un moteur 
et en se servant tres peu de l'autre, ne fonctionnerait pas mal si 
ses deux moteurs tournaient chacun a leur plein rendement. Ainsi, de 
part et d'autre, comment peut-on serieusement pretendre qu'il est il-
lusoire de faire de la dualite culturelle un des piliers de la poli-
tique atrangere du Canada lorsqu'on n'a mame pas tenth' l'experience 
sur une echelle importante ? 

Pendant trop longtemps on s'est habitué a penser et A agir surtout 
en fonction des interats des anglophones dans la pratique interna-
tionale canadienne et a faire la sourde oreille a de nombreuses rd-
clamations des Canadiens francais sous pretexte que le pays pouvait 
progresser sans qu'on tienne compte de ces « reclamations emotion- 
nelles 	des francophones. Une telle attitude, si elle persistait, 
ne pourrait qu'entrainer des consequences fAcheuses. Le Canada, en 
effet, a ate congu en fonction des deux peuples fondateurs auxquels 
sont venus s'ajouter, par la suite, d'autres groupes fort nombreux. 

serait normal alors que l'on tienne compte non pas dune seule 
mais de ces deux a majorites a dans la formulation et la mise en 
oeuvre des relations exterieures du Canada. 

n'est pas question ici de revendiquer une politique etrangere 
purement canadienne-frangaise ou de proposer une reduction des rap-
ports avec le monde anglophone, mais bien de suggerer que l'on 
cherche par tous les moyens possibles a etablir un meilleur equilibre 
entre les aspirations des Canadiens d'expression anglaise et celles 
des Canadiens d'expression frangaise dans la conduite des relations 
internationales tant au pays qu'A l'etranger. Non seulement le Ca-
nada francais, mais le Canada tout antler, en profitera directement. 

C'est dans cette perspective que cet essai a ate redige et qu'il 
devrait atre lu. 

Louis Sabourin 
Mai 1966 



Introduction 

A. Remarques praiminaires 

On reconnatt generalement qu'il devrait exister une interdependance 
etroite entre la politique interne et la pratique internationale d'un 
gtat. Mme si l'histoire des relations internationales prouve qu'il 
n'en a pas toujours ete ainsi a cause de la faiblesse du processus 
democratique a l'echelon national et du peu d'interet des masses pour 
les questions mondiales, cette interdependance a eu tendance a s'ac-
crottre considerablement au cours du XXe siecle. 

Le Canada presente a cet egard un cas particulierement interessant. 
Bien que la tres grande majorite des Canadiens s'interessent peu aux 
questions mondiales, ils offrent a l'etranger l'image d'un peuple 
conscient de ses responsabilites internationales. Cela tient a de 
nombreuses raisons : en particulier a la situation privilegiee qu'oc-
cupait le Canada au lendemain de la deuxieme guerre mondiale, a l'am-
pleur de son commerce, a ses nombreuses activites dans les organisa-
tions mondiales, a sa presence dans toutes les operations onusiennes 
pour le maintien de la paix, bref a sa disponibilite constante a ser-
vir la cause de la stabilite et l'entr'aide internationales. Cette 
image de « puissance disponible et desinteressee ), a valu au Canada 
un prestige international dont la plupart des Canadiens n'ont pas 
encore compris toute la signification et toute la portee. 

En realite, meme si la plupart des Canadiens sont pendant longtemps 
demeures indifferents aux questions internationales (on en vent pour 
preuve la pauvrete deconcertante des debats a la Chambre des communes 
sur les problemes mondiaux jusqu'en 1955 environ et la maigre place 
accord6e a ces questions par les journaux du pays), le Canada a dis-
pose d'une elite tres eclairee et tres consciente de l'importance de 
la chose internationale, qui, depuis 1945, a favorise une expansion 
de la pratique internationale canadienne. 

Mais it convient de se demander si la politique etrangere que cette 
elite a formulee allait toujours de pair avec les interets declares 
et les aspirations trop souvent non exprimees ou mal expliquees des 
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deux principaux groupes ethniques du pays. En d'autres termes, ces 
dirigeants ont-ils tenu compte du principe de la dualite culturelle 
dans la gestion des affaires internationales du Canada ? 

Un grand nombre de Canadiens pretendent que la mise en oeuvre du 
biculturalisme dans la politique etrangere canadienne est un objectif 
irrealisable, car cette politique doit etre fond-6e sur des interets 
et non sur des sentiments. Selon eux le biculturalisme a toujours 
ete une source de conflits ou d'ennuis serieux. 

C'est la une opinion facilement contestable. D'abord toute poli-
tique etrangere est essentiellement basee sur des sentiments et des 
interets nationaux. En second lieu, une analyse objective permet de 
constater que, si le biculturalisme represente un enorme defi a sur-
monter a l'echelle canadienne, it offre, au niveau de la politique 
etrangere, des avantages dune importance majeure pour l'avenir du 
pays. 

Les Canadiens frangais ont longtemps affirm-6 que leur culture et 
leurs aspirations n'avaient pas 6t6 suffisamment respectees dans 
l'elaboration et la conduite de la politique etrangere du pays. 
Plusieurs d'entre eux en sont alors venus a concevoir le bicultura-
lisme comme un moyen de faire respecter le fait francais dans la 
conduite des affaires etrangeres et d'encourager leurs compatriotes 
francophones a s'interesser davantage aux questions internationales. 
De leur cote, les anglophones voient souvent dans le biculturalisme 
un stratageme propre a miner graduellement des rouages administratifs 
eprouves et une pratique internationale efficace. 

Enfin, pour trop de Canadiens d'expression frangaise et d'expres-
sion anglaise, une politique etrangere qui refleterait adequatement 
les aspirations des deux plus importants groupes ethniques apparait 
tout a fait impensable ou indesirable, ce qui les a pousses a parler 
de la formulation eventuelle de deux politiques etrangeres : l'une 
pour les anglophones, congue a Ottawa, et l'autre pour les franco-
phones, congue a Quebec. 

Dans cet essai, nous tenterons de demontrer qu'il serait avantageux 
pour le Canada tout entier de developper une pratique internationale 
qui tiendrait compte des interets et des aspirations des deux majo-
rites. Naturellement, une politique etrangere coordonnee n'exclut 
pas l'existence de plusieurs agents d'execution. 	l'epoque de 
l'interdependance, it ne suffit plus de dire que telle ou telle 
sphere d'autorite est juridiquement habilitee a accomplir une teche 
pour regler definitivement un probleme; it faut aussi determiner qui 
peut ou peuvent mieux en assumer la responsabilite. 

Ainsi, on peut affirmer qu'il est important de rechercher une colla-
boration entre les diverses spheres de gouvernement qui sont parti-
culierement interessees a cette question, a savoir Ottawa et Quebec. 
Il est certes possible que, dans certains domaines, les deux gouver-
nements elaborent des politiques semblables quant aux objectify mais 
distincts quant a la pratique; toutefois, it serait nettement pre- 
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ferable d'etablir un systeme qui permette la consultation et la coope- 
ration. Pour que la dualite culturelle devienne un element majeur 
des relations internationales canadiennes, Ottawa et Quebec ne 
doivent pas opter pour des politiques etrangeres paralleles, mais 
pour une pratique internationale convergente et concertee. 

Questions principales soulevees dans cet essai 

Au cours des 25 dernieres annees, le Canada est passé de l'etat de 
spectateur attentif a celui d'acteur important sur la scene mondiale. 
Au debut, cette evolution rapide a ete favorisee beaucoup plus par la 
transformation de la realite internationale que par l'action voulue 
du Canada. Depuis la seconde guerre mondiale, en effet, notre pays 
n'a pas voulu se derober a ses nouvelles responsabilites interna-
tionales et, dans presque tous les domaines, it a de instaurer rapi-
dement des mdcanismes de cooperation internationale. 

Mais en etablissant des politiques d'ensemble et en creant des 
institutions capables de repondre a ces pressions internationales, 
le Canada a-t-il su traduire en meme temps les aspirations profondes 
et les caracteres fondamentaux de la societe canadienne ? A-t-il su 
projeter a l'etranger une image conforme et fidele a sa nature pro-
fonde — celle d'un ensemble etatique oil coexistent deux grandes 
communautes ethniques et culturelles unies par un certain vouloir-
vivre collect& ? 

Enfin, le Canada s'est-il efforce de respecter les valeurs et les 
interets des a deux majorites » ? A-t-il considere cette realite 
que, faute de meilleur terme, on appelle le biculturalisme, comme un 
moyen non pas de freiner mais d'enrichir et de developper sa poli-
tique internationale ? Plus precisement, le biculturalisme a-t-il 
ete considers comme un fondement, un objectif important, une tech-
nique aterminante, un processus reel et un re'sultat positif de la 
politique etrangere canadienne ? 

L'essence du systeme federal canadien, dit-on, repose en definitive 
sur la realite humaine des deux communautes ethniques federees qui 
forment le Canada — compte tenu de l'apport positif des autres 
groupes — et sur leur volonte de s'ouvrir a une perspective interna-
tionale. Des lors, it importe de s'interroger sur les composantes 
de la dualite culturelle dans l'elaboration, la gestion et l'evolu-
tion de la politique etrangere canadienne. 

Sens et port& de l'etude 

Il est certes impossible d'etudier tous les aspects de ce probleme, 
mais it est important d'en degager le sens et la portee. En fait, 
qu'entend-on par biculturalisme en politique etrangere canadienne ? 
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Pendant trop longtemps, la mefiance et meme l'indifference des Cana-
diens francais a le egard des questions internationales, le peu d'em-
pressement du gouvernement federal a se montrer plus respectueux du 
fait francais, sa tendance a utiliser des methodes de travail typique-
ment anglo-saxonnes, ont empeche le Canada de donner (a de rares 
exceptions pres) un caractere biculturel a sa politique etrangere. 

Depuis quelques annees, toutefois, plusieurs facteurs, tels la re-
connaissance du principe du pluralisme politique, la volonte du 
Quebec de jouer un role international, le developpement d'un nouveau 
sens de « l'unite canadienne a et la montee du mouvement separatiste 
quebecois, ont pousse le gouvernement central a respecter davantage 
les aspirations, les valeurs durables et les interets des deux plus 
importantes communautes culturelles qui forment le Canada. 

Au niveau international, d'autres phenomenes tout aussi importants, 
— par exemple, le continentalisme, le developpement des organisations 
internationales et des institutions specialise-es, sans oublier la 
montee des pays francophones dans le monde —, ont encourage le Canada 
a modifier sa politique etrangere pour la rendre plus representative 
du fait francais, et a tenir compte davantage de la dualite cultu-
relle. 

En somme, associe a la notion de politique etrangere canadienne, le 
biculturalisme prend un sens tout a fait particulier. A l'interieur 
du pays, il fait sentir le besoin de trouver un mecanisme et de sug-
gerer quelques mesures pratiques aptes a faciliter la cooperation 
entre anglophones et francophones dans la conception et la gestion 
de la politique etrangere canadienne. A le exterieur, il fait appa-
raftre la necessite de promouvoir l'image d'un pays oil l'on s'efforce 
de respecter a presque tous les niveaux le fait que deux peuples de 
differentes cultures coexistent et collaborent au sein d'un meme en-
semble etatique2. 

D. Constatations initiates 

Des maintenant il est important de mettre en lumiere un certain 
nombre d'idees fondamentales qui guideront a la fois l'optique gene-
rale et les principales conclusions de cet essai. 

1. L'image du Canada a l'jtranger : qui en est responsable ? 
Les critiques de plusieurs observateurs a l'endroit de la politique 

etrangere canadienne ont trop souvent fait abstraction d'un ensemble 
de-elements qui ont transforms radicalement cette politique au cours 
des 15 dernieres annees. En particulier, ils ont attaché trop d'im-
portance a des facteurs purement politiques. Or, il est evident que, 
depuis l'apparition des organisations internationales, depuis le deve-
loppement des media de communication et des moyens de transport, et 
depuis la multiplication des echanges de capitaux, d e idees et de ma-
teriaux, presque toutes les activites humaines et toutes les compe- 
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tences etatiques font desormais partie integrante de la politique 
etrangere d'un pays. Il faut done regarder du cote des a affaires 
etrangeres * et non plus seulement du cote de la N politique exte-
rieure proprement dite pour saisir la dimension reelle des activi-
Ca's internationales d'un ftat. Aujourd'hui, les rapports economiques, 
financiers, techniques, sociaux et culturels avec l'etranger sont 
parfois plus importants que les relations essentiellement politiques. 
Ceux qui ne tiennent pas compte de ces changements accusent souvent 
le ministere des Affaires exterieures d'etre l'unique responsable de 
l'image a uniculturelle * que le Canada presente le plus souvent e 
l'etranger. Or la realite est tout autre. Le ministere des Affaires 
exterieures nest plus le seul agent responsable de la mise en oeuvre 
des rapports du Canada avec l'etranger. On n'a qu'e songer au deve-
loppement de l'activite internationale des ministeres des Finances, 
de la Defense, de l'Industrie et du commerce, de l'Agriculture, de la 
Main-d'oeuvre et de l'immigration, de l'fnergie, des mines et des res-
sources, du Travail, de la Sante nationale et du bien-etre social, et 
des Transports, pour comprendre que, bien souvent, le role du minis-
tare des Affaires exterieures ne consiste qu'e coordonner ces poli-
tiques. 

On se tromperait par consequent en pretendant que la politique 
etrangere canadienne refleterait mieux la dualite culturelle simple-
ment si le ministere des Affaires exterieures accordait une plus 
grande place aux aspirations internationales des Canadiens francais. 
Les affaires etrangeres ne relevent plus seulement du ministere des 
Affaires exterieures, mais d'un ensemble de ministeres dont le role 
international grandit de jour en jour. Presque tous les ministeres 
a Ottawa ont maintenant une division ou une direction des programmes 
internationaux. De plus, des organismes independants et des societes 
de la Couronne elaborent chaque jour des politiques internationales 
tres importantes. A cet egard, l'Agence canadienne de developpement 
international, autrefois designee comme le Bureau de l'aide exte-
rieure, joue un role preponderant. Il ne faut pas sous-estimer non 
plus le role international de l'Eldorado Mining and Refining Ltd., de 
la Commission canadienne du bre, de la Banque du Canada, de la Commis-
sion mixte internationale, de l'Office du tourisme du gouvernement ca-
nadien, de la Compagnie de l'exposition universelle de 1967, et, pour 
les affaires culturelles, de l'Office national du film, du Conseil 
des arts, de la Galerie nationale et du Service international de 
Radio-Canada. 

D'ailleurs, avec l'expansion des rapports culturels et commerciaux, 
educatifs et techniques, d'autres organismes, tant provinciaux que 
municipaux, ont ete amene's a jouer un role important sur la scene 
mondiale : on pense par exemple a la nouvelle a politique interna-
tionale n du Quebec, ou encore aux programmes internationaux orga-
nises par des villes comme Montreal et Toronto. 

Enfin, ce sont souvent des associations volontaires regroupant des 
universitaires, des experts, des missionnaires (voir l'appendice IV), 
des compagnies privees (v.g. Brazilian Traction, Massey-Harris, 
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MacMillan Bloedel, voir les appendices V a VII) et des responsables 
de media d'information (journaux, revues, radio, television, films, 
voir l'appendice VIII), qui, par leur action a l'echelle interna-
tionale, creent a l'etranger une image fidele ou deformee de la so-
ciete canadienne. On peut dire la meme chose de tous les Canadiens 
qui sejournent a l'etranger. 

faut en conclure que la responsabilite de presenter a l'etranger 
l'image biculturelle du pays ne releve pas seulement du ministere des 
Affaires exterieures, mais d'un ensemble d'organismes gouvernementaux 
et prives. 

Du rggionalisme a l'internationalisme 

Seconde constatation : les nouvelles responsabilites du Canada dans 
les domaines technique (programmes d'aide exterieure) et militaire 
(les operations pour le maintien de la paix dans le cadre des Nations 
Unies) ont considerablement transforms les habitudes de voir et de 
penser des dirigeants canadiens. Il est vrai que pendant trop long-
temps la pratique internationale du Canada etait orient-6e principa-
lement vers des territoires qui forment maintenant le Commonwealth; 
et vers les (tats-Unis d'Amerique. 

Mais a l'heure actuelle, le Canada est l'une des premieres puis-
sances moyennes3  de la societe internationale. Il est present 
presque partout dans le monde, mais en particulier a des endroits oa 
les grandes puissances ne peuvent pas assurer une paix durable (par 
exemple, au Yemen, a Chypre, au Cachemire). Il est intervenu dans la 
solution de crises dans des pays oa Ottawa n'avait meme pas de repre-
sentants diplomatiques. Le Canada n'est peut-etre pas membre du 
a club des grandes puissances n, mais sa politique est a l'echelle 
de la planete. Ceci a eu pour consequence de le placer en rapport 
plus etroit avec la communaute francophone mondiale et de favoriser 
ainsi une plus grande pratique du biculturalisme dans sa politique 
etrangere. 

Line politique etrangere fonctionnelle 

Ce mouvement vers une plus grande ouverture au monde n'a pas ete 
sans modifier plusieurs aspects de la politique etrangere au Canada. 
La pratique internationale canadienne est maintenant beaucoup moins 
axee sur les themes traditionnels — priorite des rapports avec la 
Grande-Bretagne, unite du Commonwealth — et a tendance, d'annee en 
annee, a devenir plus fonctionnelle a mesure que les responsabilites 
du Canada grandissent a l'echelle mondiale. 

Cette politique fonctionnelle resulte des activites canadiennes au 
sein de 110. N. U. et des institutions specialisees, du souci du 
Canada d'agir a titre de mediateur dans la solution de nombreuses 
crises internationales et de l'assistance economique et financiere 
qu'il accorde sans conditions politiques prealables a de nombreux 
pays en voie de developpement. Cette politique fonctionnelle ne pro-
vient pas du caractere biculturel du Canada; mais it ne fait aucun 
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doute que la dualita culturelle canadienne a servi avantageusement 
cette nouvelle politique. Ceci a "ate particulierement evident lors 
de la crise du Congo oU les militaires canadiens etaient les seuls 
membres de l'armee onusienne qui pouvaient communiquer avec les diri-
geants locaux dans la langue officielle du pays. 

Du politique au socio-6conomique 

L'evolution d'une politique etrangere dominee surtout par des ele-
ments a caractere purement politique a une pratique internationale 
contr6lee en grande partie par des facteurs socio-economiques demeure 
toutefois un des phenomenes les plus interessants des dernieres 
annees. Jusqu'A 1939, les affaires etrangeres du Canada ataient 
etroitement liees aux intergts politiques du Royaume-Uni. Mais de-
puis cette date, l'influence des (tats-Unis d'Amerique s'est accrue 
considerablement. 

En somme, si la Grande-Bretagne a beaucoup concouru a determiner 
l'avenir du Canada, ceci est egalement vrai des (tats-Unis. 
l'heure actuelle, l'influence americaine est superieure a la britan-
nique dans presque tous les domaines de la vie canadienne. L'Ameri-
can way of Zife s'est infiltre graduellement a travers une frontiere 
qui est plus un point de rencontre qu'une ligne de demarcation. Un 
Canada qui ne maintiendrait pas avec les (tats-Unis des relations 
politiques et economiques tres etroites se verrait prive de nombreux 
elements qui lui permettent actuellement d'avoir un standard de vie 
tres eleve. De nombreux Canadiens s'interrogent toutefois sur les 
consequences d'une telle emprise sur la vie interne et les relations 
internationales de leur pays. Plusieurs ont vu dans le bicultura-
lisme un moyen de resister a cette influence toujours plus grande et 
d'acquerir une plus grande identite sur la scene internationale. 
Mais il est impossible de predire si le biculturalisme peut gtre une 
forme de defense efficace pour preserver l'identite de tout le Canada 
et lui permettre de developper une politique etrangere moins sujette 
aux influences americaines. 

BiculturaZisme, federalisme et particularisme quelecois 

L'evolution recente de la conjoncture politique canadienne a demon-
tre que la dualita culturelle dans la politique etrangere etait etroi-
tement nee a trois concepts principaux : le biculturalisme, le fede-
ralisme canadien et le particularisme quebecois. Dans cette perspec-
tive, il convient d'abord d'analyser les avantages, les inconvenients 
et les limites du biculturalisme dans la politique etrangere du pays; 
ensuite, d'etudier si le systeme constitutionnel canadien admet la 
theorie de la double personnalite culturelle a l'echelle interna-
tionale; enfin, de determiner si le Quebec peut etablir une pratique 
internationale distincte de celle d'Ottawa. En fait, le Quebec peut-
il se pretendre le porte-parole de tous les Canadiens frangais du 
pays sur la scene mondiale ? Inversement, peut-on admettre qu'Ottawq 
ne soit pas en mesure de representer adequatement les interets des 
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Canadiens frangais du Quebec dans ses rapports internationaux ? S'il 
n'est pas possible de donner des reponses definitives a toutes ces 
questions, it est d'ores et deja assure que toute demarche tendant a 
donner une plus grande place a la dualite culturelle dans la poli-
tique etrangere canadienne devra tenir compte du federalisme, du bi-
culturalisme et du particularisme quaecois. 

6. Le sens veritable de « biculturalisme en politique etranOre * 

Toute tentative de definir le biculturalisme par rapport a la poli-
tique etrangere canadienne devrait eviter la recherche de solutions 
simples. Ainsi, it ne faut pas croire que le respect du bicultura-
lisme dans la politique etrangere canadienne implique uniquement : 

un usage plus frequent du frangais comme langue de travail par 
les fonctionnaires du ministere des Affaires exterieures tant au Ca-
nada qu'a l'etranger; 

une augmentation substantielle des relations commerciales, so-
ciales, economiques, culturelles et politiques du Canada avec les 
pays de la communaute francophone a travers le monde; 

des relations plus etroites avec l'Amerique latine. 

Certes, ce sont la des elements tres importants et it faudrait des 
maintenant mettre en oeuvre des programmes et des politiques pour 
atteindre ces buts le plus t6t possible. Mais ce n'est pas seulement 
en matiere de politique etrangere — dans son sens le plus restreint —
qui ll faut songer a donner un visage biculturel a l'activite interna-
tionale du Canada; it faut aussi, dans tous les rapports avec l'etran-
ger (commerce, immigration, tourisme, sante, travail, culture, etc.), 
tenir compte davantage de la nature intrinseque de la societe cana-
dienne. I1 faudrait en somme mieux equilibrer l'apport de chaque 
groupe a la creation et a la mise en oeuvre des 4( affaires etran-
geres » canadiennes a travers le monde. 

Toutefois, it faut empecher que se dessine et se confirme une dan-
gereuse tendance a creer une politique etrangere canadienne u a ti-
roirs 44, qui tiendrait compte de la notion de biculturalisme dans un 
domaine bien précis, comme celui des relations avec le monde franco-
phone, mais qui la negligerait presque totalement dans les autres4. 

En résumé, quelles sont les propositions essentielles qui se de-
gagent de ces constatations ? 

Dans l'elaboration et la mise en oeuvre de la politique etran-
gere canadienne, on doit tenir compte non plus seulement des facteurs 
strictement politiques, mais aussi de l'ensemble des rapports econo-
miques, sociaux, financiers, techniques, culturels avec l'etranger. 

Des otganismes federaux, provinciaux et municipaux, et des orga-
nismes independants, des compagnies et des associations privees par-
tagent avec le ministere des Affaires exterieures la responsabilite 
de la projection a l'etranger de l'image biculturelle du Canada. 
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Par consequent, les efforts en vue d'ameliorer l'image bicultu-
relle du Canada a l'etranger ne doivent pas relever seulement du mi-
nistere des Affaires exterieures, I1 faudrait, a toutes fins utiles, 
creer un bureau central de planification pour veiller a ce que tous 
les ministeres, societes de la Couronne, organismes et commissions 
int-dresses adoptent des attitudes favorables a un plus grand respect 
de la dualite culturelle a l'interieur comme a l'exterieur du pays. 

Il faut empecher que s'etablisse une politique etrangere n a 
tiroirs s qui admettrait le biculturalisme dans certains secteurs et 
le negligerait totalement dans les autres. 

Toutes les recherches en vue d'en arriver a une meilleure 
connaissance et a une plus grande mise en oeuvre de la dualite cultu-
relle dans la politique etrangere canadienne devront necessairement 
tenir compte de trois facteurs : le biculturalisme, le federalisme et 
le particularisme quebecois. 

E. Plan de l'essai 

Plutat que de nous en tenir a une simple description des questions 
actuelles, nous analyserons le phenomene du biculturalisme dans la 
politique etrangere canadienne en insistant sur la re-ante passee, 
sur les conditions nouvelles et sur les perspectives d'avenir. 

Dans une premiere partie consacree a la description des principaux 
aspects de la realite passee nous mettrons en lumiere l'absence de 
normes a biculturelles dans les relations internationales cana-
diennes. Nous examinerons succinctement les forces de resistance 
au niveau des evenements historiques, des attitudes psychologiques, 
des institutions politiques et des conditions economiques qui ont 
freine considerablement l'avenement du biculturalisme en tant que 
l'un des principaux fondements de la politique etrangere canadienne. 

La deuxieme partie, consacree aux conditions nouvelles, fera res-
sortir les facteurs d'origine a) quebecoise, b) canadienne, et c) in-
ternationale, qui ont pousse le gouvernement d'Ottawa a modifier sa 
politique etrangere de facon a la rendre plus conforme a la dimension 
biculturelle du pays. 

La conclusion mettra en valeur les avantages qui resulteraient 
d'une accentuation du biculturalisme dans la politique etrangere du 
pays et fera valoir qu'une telle politique n'entrainera pas un affai-
blissement, mais au contraire un affermissement de la presence cana-
dienne a travers le monde. 



Premiere partie 	 Le passé : resistance a la reconnaissance 
du biculturalisme 

Les problemes que doit aujourd'hui resoudre le Canada et les deft-
ciences qu'il lui faut corriger sont l'heritage d'un passé qu'il 
n'est pas permis d'ignorer. La premiere partie de cet essai illus-
trera en quoi, dans le passe, le biculturalisme n'a pas ete considere 
comme un element fondamental dans l'elaboration et la gestion de la 
politique internationale canadienne. 

Toutefois, une remarque s'impose. L'ampleur du sujet ne permet pas 
de decrire en details tous les aspects de cette question. Neanmoins 
pour comprendre le sens veritable des problemes actuels, it faut bros-
ser un tableau general des realisations et des lacunes dans ce do-
maine. Est-il necessaire de rappeler que le but de cet essai n'est 
pas de jeter le blame sur telle ou telle personne pour des erreurs du 
passe, mais de mettre en lumiere toutes les donnees, positives et ne-
gatives, du probleme afin d'en saisir la dimension exacte et de pro-
poser des correctifs au besoin. 



Chapitre premier 	 Les elements theoriques : absence 
de normes biculturelles 

Dans une interview qu'il accordait au journal Le Devoir en mai 1965, 
M. Gerin-Lajoie, alors ministre de l'Education du Quebec, adressait 
des commentaires fort peu elogieux a l'endroit des responsables de la 
conduite des affaires exterieures canadiennes. I1 disait notamment 
a Le Gouvernement federal dans sa politique etrangere s'est montre 
moins respectueux de la dualite canadienne que dans sa politique inte-
rieure, ce qui n'est pas peu dire5  a. Ce jugement severe resume 
assez fidelement les critiques formulees par de nombreux observateurs 
politiques canadiens-francais au sujet du peu d'importance accordee 
dans le passe au bilinguisme, et plus encore au biculturalisme, dans 
la creation et la mise en oeuvre de la politique etrangere canadienne. 

En effet, jusqu'e tout recemment, tout se passait comme si le fait 
d'affirmer que le Canada est un pays a bilingue a et « biculturel 
dispensait les dirigeants federaux de traduire dans les faits cette 
dualite culturelle dont tous reconnaissaient l'importance, mais dont 
personne ne semblait vouloir assumer l'execution et les frais. En 
somme, la comme dans d'autres domaines de la vie politique canadienne, 
on sentait poindre la dichotomie entre la bonne volonte et les bonnes 
intentions d'une part, et l'absence de realisations concretes d'autre 
part. 

Jusqu'en 1960, en effet, le biculturalisme a peu contribue au deve-
loppement du pays mais a cree plut8t de nombreux problemes dans la 
vie politique canadienne. Ceci decoule de l'incapacite des Canadiens 
a reconnaftre des normes ideales susceptibles de traduire en poli-
tique interieure comme en politique exterieure l'apport distinctif 
des deux peuples fondateurs. On a trop longtemps considere le bilin-
guisme comme un embarras plutat qu'un enrichissement. Il n'est donc 
pas etonnant que, jusqu'e tout recemment, le biculturalisme n'ait pas 
et6 considers comme un fondement, un objectif important, une tech-
nique determinante, un processus reel et un resultat positif des acti-
vites internationales du Canada. 
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Le biculturalisme n'a pas ate un fondement de Za poZitique atran-
Ore canadienne 

Si l'association des deux peuples fondateurs constitue la pierre 
d'angle du Canada et un deli permanent a l'unite canadienne, le bi-
culturalisme devrait servir de base reelle et permanente a l'elabora-
tion et a la mise en oeuvre de la politique interne et internationale 
canadienne. Mais point n'est besoin de faire de longues recherches 
pour decouvrir que la conception est relativement nouvelle d'un 
Canada qui favoriserait egalement et a tous les niveaux l'epanouisse-
ment, le respect des droits et des aspirations de chacun des deux 
groupes majoritaires qui le composent et qui obligerait le gouverne-
ment federal a projeter a l'etranger une image biculturelle du pays. 

Cela ne signifie pas que la politique etrangere canadienne n'a ja-
mais reflete les attitudes des deux groupes fondateurs. En realite, 
Ottawa n'a jamais pris le risque, sauf a l'occasion des deux guerres 
mondiales, d'adopter une politique exterieure qui aurait divise pro-
fondement les Canadiens d'expression francaise et d'expression an-
glaise au point de menacer l'existence meme de l'union federale6. 
D'ailleurs, a peu pres tous les premiers ministres du Canada et leurs 
secretaires d'Etat aux Affaires exterieures ont souvent affirme que 
le caractere bilingue et biculturel du pays etait l'une des conside-
rations devant guider Ottawa dans la formulation de la politique 
etrangere. M. Pearson declarait a la Chambre des communes : 
Le Canada a besoin des moyens d'etre lui-meme. Le Gouvernement 
du Canada doit avoir les moyens d'agir pour le Canada, tant sur 
le plan interieur que sur le plan international, surtout dans 
ses efforts en vue d'assurer la paix et la securite dans le monde. 
Le Canada a joue et peut continuer de jouer un role important et 
utile dans ce domaine et seulement s'il est fort et uni. I1 ne 
sera pas fort s'il n'est pas uni7. 

Mais lorsqu'on observe le peu d'efforts deployes entre 1945 et 1965 
pour resserrer les liens avec le monde francophone et le peu de place 
accord6 au fait francais dans la pratique internationale canadienne —
politique, economique, immigration, etc. — on est tente de se rallier 
a l'opinion de M. Gerin-Lajoie; tout au moins on est porte a re-
connaitre que, dans le passe, le biculturalisme fut rarement consi-
dere comme l'un des fondements majeurs de la politique etrangere cana-
dienne. 

Le biculturalisme n'a pas ata un objectif important de Za poli-
tique etrangere canadienne 

Selon plusieurs une politique etrangere respectant le caractere bi-
ethnique du pays serait utopique ou, du moins, aurait peu de chances 
de succes. Ils croient qu'un simple redressement de la situation 
actuelle est trop aleatoire ou compromettrait la realisation de plu-
sieurs autres objectifs qui leur semblent prioritaires. Ils envi-
sagent avec beaucoup de scepticisme et d'apprehension une redefini- 
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tion des roles des deux a majorites * qui entrainerait des modifica-
tions profondes dans les institutions politiques et les rouages admi-
nistratifs. 

Cette attitude provient en grande partie de la conception du Canada 
que se font un grand nombre d'anglophones, tant sur le plan culturel 
que sur le plan politiques. Sans doute est-on dispose, dans certains 
milieux, a reconnaitre que la federation canadienne est issue d'un 
compromis implicite entre dirigeants anglophones et francophones. On 
est mame dispose a reconnaitre la part de l'element frangais en gene-
ral, mais des qu'il s'agit d'accepter l'existence des deux groupes 
culturels distincts et egaux et surtout d'exprimer cette distinction 
dans les institutions et la vie politique canadienne (particuliere-
ment dans la politique etrangere), une partie de l'opinion publique 
canadienne refuse categoriquement de considerer cette « realite evi-
dente * comme un des premiers buts de la pratique internationale du 
Canada. 

l'autre extreme de l'eventail politique canadien, les partisans 
de l'independance politique du Quebec soutiennent que les rapports 
fondamentaux entre les deux peuples fondateurs du Canada ne peuvent 
etre paritaires et qu'en realite, en politique exterieure comme en 
politique interieure, la majorite anglophone imposera toujours ses 
vues a la minorite francophone. 

Pour un troisieme groupe enfin, la question ne se pose meme pas. 
Un depute federal disait encore recemment : « Je ne vois pas le pro-
bleme : it n'y a presque pas de Canadiens frangais dans mon comte„ 
Alors pourquoi imposer le biculturalisme partout au pays et mame dans 
nos affaires exterieures ? 

Neanmoins, depuis plusieurs annees, la gravite de la crise cana-
dienne a oblige de nombreux hommes politiques a reconnaitre que, pour 
durer et etre fructueuse, l'association des deux peuples fondateurs 
du pays doit etre fondee sur une egalite reelle entre Canadiens fran-
gais et Canadiens anglais. On semble avoir compris que si le bicultu-
ralisme est appele a devenir un objectif important de la politique 
etrangere, on doit commencer par le * vivre . integralement au pays. 
C'est ce qu'affirmait l'ancien premier ministre du Quebec, M. Jean 
Lesage : 

fut peut-etre un temps, oa grace a certaines concessions plus 
apparentes que reelles, it etait possible de flatter la sentimen-
tante des Canadiens frangais et de lui faire oublier ses problemes 
fondamentaux. Desormais les Canadiens frangais exigeront des 
signes tangibles de leur acceptation comme peuple — et seule-
ment les signes tangibles. Il considerera avec scepticisme toutes 
les tentatives que l'on fera soit par bonne volonte, soit par di-
plomatie, de les tromper9. 

Cependant, les propos de M. Nogl Dorion prononces a Sillery, en 
1961, a l'intention de ses compatriotes canadiens-frangais, meritent 
d'etre retenus. Affirmant que le Canada n'etait a la remorque d'au-
cune autre puissance dans la poursuite de sa politique exterieure, 
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l'ancien secretaire d igtat declarait : 
De grace, cessons de considerer Ottawa comme l'ennemi ou meme 
l'etranger. Au moment oil le Canada nous convie a jouer un role 
sur le plan international, au moment oil de plus en plus s'affirme 
pour nous une politique de presence, est-ce bien le temps de par-
ler de separatisme, de semer le decouragement chez nos freres des 
autres provinces, de tenir nos compatriotes de langue anglaise 
pour des ennemis, de vouloir saboter cette oeuvre faite de pres 
de cent ans d'efforts, de travail perseverant, de constante loyatite 
que constitue la Confederation canadiennel° ? 

En somme, a condition de connaftre a la fois les limites et les avan-
tages de la promotion du biculturalisme dans la conduite des affaires 
exterieures, cet ideal n'est certainement pas un objectif irreali-
sable. 

Depuis quelques annees, des directives ont ate emises dans tous les 
grands secteurs de l'activite federale et particulierement aux mi-
nisteres du Commerce et des Affaires exterieures afin de projeter a 
l'etranger l'image d'un Canada biculturel. Aux Affaires exterieures, 
plus d'un haut fonctionnaire interroge a declare qu'il n'est pas fa-
cile de repartir les voix frangaises du ministere a travers les quel-
que 60 postes a l'etranger afin de rappeler partout la dualite cultu-
relle canadienne. 

Malgre tout, it faudra bient8t s'interroger sur le fait suivant : 
comment les Canadiens peuvent-ils constamment offrir leur mediation 
au Cachemire, en Indochine, dans la peninsule de Gaza, au Congo, a 
Chypre, en invoquant leur habilete a resoudre les conflits entre 
communautes linguistiques et culturelles, s'ils ne peuvent mame pas, 
au sein de leur propre pays, mettre en oeuvre un ensemble de mesures 
refletant leur adhesion a des solutions pluralistes et equitables aux 
problemes de cooperation interethnique? 

En definitive, on peut supposer que le biculturalisme ne deviendra 
un objectif important de la politique etrangere canadienne que dans 
la mesure ou it y aura une forte tendance a mieux harmoniser les re-
lations ethniques a l'interieur du pays. 

C. Le biculturalisme n'a pas ate une technique determinante de la 
politique etrangere canadienne 

On considere generalement que la port-6e et la valeur de la poli-
tique etrangere d'un gtat s'evaluent en fonction de sa puissance eco-
nomique et militaire, de son infrastructure humaine, politique, cultu-
relle, scientifique et sociale. Normalement, elle doit etre concue 
a partir des interets majeurs du pays et doit egalement repondre aux 
aspirations fondamentales de sa population. Dans le regime canadien, 
a la fois dualiste sur le plan culturel, et de type federal sur le 
plan institutionnel, it semble plausible de croire que la politique 
etrangere aurait de etre formulee a la suite dune evaluation globale 
des principales attitudes, des aspirations majeures des deux peuples 
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reconnus dans l'histoire et le droit constitutionnel du Canada comme 
etant les principaux artisans de la realite canadienne. 

Mais, it faut le reconnattre, le biculturalisme a rarement ete 
considers comme un facteur determinant dans l'elaboration et la mise 
en oeuvre dune politique etrangere distincte, originale et indepen-
dente pour le Canada. Cela ne va pas sans certaines difficultes, 
comme le soulignait recemment Gerald Clark : 

Until now, the capsule definition of democracy has been « rule 
by the majority * as though this in itself automatically elim-
inates danger of abuse and protects the minority. But since 
more and more French Canadians think of themselves as a majority 
— at least within Quebec — the heart of the question is whether 
a democracy can be made up of two majorities. Many thought-
ful French Canadians think it can — and must. This concept, of 
course, requires sophisticated rethinking on the part of English 
Canadians, for it runs into conflict with English Canada's funda-
mental ideas about federalism11. 

Il est vrai, comme le fait remarquer F. H. Soward, que pendant tres 
longtemps les Canadiens frangais etaient isolationnistes : 

The French Canadian [was] overwhelmingly isolationist in sentiment. 
Unmoved by any appeal of sentiment from either Britain or France, 
largely unaffected by the economic considerations that affect the 
English-speaking Canadian, uninterested in crusades for world 
order, the only external development which may deeply influence 
him is a threat to the position of his Church12. 

Toutefois, avoir fait la sourde oreille pendant si longtemps a cer-
taines des aspirations internationales du Canada frangais — multipli-
cation des liens avec l'Amerique latine, nomination d'un ambassadeur 
au Vatican, developpement des relations avec la France et le monde 
francophone —, sous pretexte que la majorite anglophone du pays n'en 
voulait point, ou que ces mesures risquaient de diviser profondement 
l'opinion canadienne, constitue un excellent exemple de ce que plu-
sieurs observateurs politiques canadiens ont appele * la politique 
de l'autruche *, comme l'a signals James Eayrs : « None of these 
distinctively French Canadian responses was likely to divide public 
opinion seriously or to weaken Canada's ability to influence world 
affairs13, M 

En d'autres termes, le probleme pourrait se poser ainsi : un gtat 
doit-il toujours obtenir l'approbation de la majorite de ses citoyens 
avant d'entreprendre une activite internationale ? I1 semble que non, 
car, a ce compte-la, bien peu de programmes internationaux d'impor-
tance majeure verraient le jour sur la scene internationale. 

D'ailleurs, it faut detruire l'idee que les aspirations du Canadien 
frangais et du Canadien anglais sont necessairement contradictoires 
l'echelle internationale. Qui peut pretendre serieusement que les 
mesures propres a repondre aux aspirations internationales du Canada 
frangais sont de nature a nuire aux interets primordiaux du Canada 
tout entier sur la scene internationale" ? 
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internationales du Canada 

La conclusion d'un accord-cadre entre la France et le Canada, le 
17 novembre 1965, est un excellent exemple des avantages que peut pro-
curer le biculturalisme comme technique determinante de la politique 
etrangere canadienne. I1 faudrait en realite que les caracteris-
tiques propres aux deux communautes ethniques du pays influencent l'e-
volution des relations exterieures du Canada. 

D. Le biculturalisme n'a pas eta un processus reel de La politique 
etranOre canadienne 

Les normes ideales sont importantes certes, mais c'est dans la pra-
tique que le probleme du biculturalisme revet une importance parti-
culiere. En fait, ce n'est qu'au cours des annees 60 que l'on a 
song& a faire de profondes reformes destinees a rendre la politique 
internationale du Canada plus fidele et plus conforme a la realite 
biculturelle du pays. Deux exemples particulierement eloquents 
viennent etayer cette affirmation. En 1961, une etude realisee par 
un service de l'O. N. U. sur l'utilisation des langues a l'Assemblee 
generale, dans les grandes commissions et au sein d'innombrables ser-
vices, revelait que le Canada etait considere par le Secretaire gene-
ral et par tous les services techniques de 1'0. N. U. comme a un pays 
de langue anglaise utilisant episodiquement la langue frangaisel5  ,. 
C'est dire qu'en pratique, le Canada se classait parmi les 45 pays 
(sur 103 que comptait alors l'Organisation) qui utilisaient unique-
ment ou habituellement l'anglais dans leurs affaires courantes. 

On devine tout de suite qu'une pratique internationale correspon-
dant aux caracteres essentiels de la population supposerait que les 
representants et les diverses delegations du Canada recourent aussi 
bien au frangais qu'a l'anglais. Mais, jusqu'en 1965, it n'en fut 
rien. Les documents officiels, les rapports de toute sorte, les 
notes de travail, etc., &talent rediges presque exclusivement en an-
glais. De plus, Ottawa communiquait et communique presque toujours 
en anglais avec les organisations internationales, meme avec l'Union 
postale universelle, dont la seule langue officielle est le frangais. 
Mais pour peu qu'on s'arrete, on constate que les Canadiens d'expres-
sion anglaise ne sont pas les seuls responsables de cet etat de 
chose. Trap de representants canadiens-frangais a l'etranger s'expri-
maient uniquement en anglais dans les reunions ou les deux langues du 
pays sont pourtant officielles. Cela tient U ce que les discours 
importants sont toujours rediges a Ottawa (en anglais seulement), et 
ne parviennent aux representants diplomatiques canadiens qu'a la 
toute derniere minute. D'autre part, les representants permanents 
du Canada a l'Organisation du traite de l'Atlantique du Nord 
(0. T. A. N.) s'expriment presque exclusivement en anglais dans les 
reunions hebdomadaires du Conseil bien que le frangais et l'anglais 
soient les langues officielles de cet organisme. 

D'autre part, jusqu'en 1965, plus des deux tiers des agents du mi-
nistere des Affaires exterieures ne savaient pas le frangais, alors 
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que l'on exigeait des Canadiens francais qu'ils soient bilingues; it 
est facile de comprendre pourquoi l'image biculturelle du Canada a 
l'etranger fut tres souvent sacrifice au nom de l'efficacite. 

Le biculturalisme n'a pas etc considgre comme une source d'avan-
tages 

Le journaliste francais Claude Julien ecrivait : 
Un pays ne se definit pas uniquement par la physionomie qu'il se 
donne a l'interieur de ses propres frontieres. Aux yeux de 
l'etranger comme a ses propres yeux, it existe aussi par l'image 
qu'il donne de lui-meme au monde exterieur, par sa maniere d'af-
firmer sa personnalite sur la scene internationale16. 

De ce point de vue, peut-on pretendre que le Canada s'est donne une 
personnalite internationale qui correspondait a sa veritable nature ? 
Si l'on admet que chacun des deux groupes majoritaires peut apporter 
une contribution distincte et positive en politique interieure et en 
politique internationale, alors la mise en oeuvre du biculturalisme 
dans ce domaine devrait etre consider-6e non pas comme une mesure qui 
freinerait l'activite internationale, mais au contraire comme un 
moyen propre a enrichir la pratique internationale canadienne. 

On a dit souvent que le Canada &aft un a continuel emprunteur *. 
D'une part, ses institutions politiques lui viennent en grande partie 
de la Grande-Bretagne, d'autre part, son style de vie se rapproche 
beaucoup du modele americain. Le biculturalisme n'offre-t-il pas pre-
cisement au Canada une chance unique d'acquerir une identite propre, 
un style original .? On peut meme supposer qu'une telle pratique ai-
derait d'autres Etats federaux et multiethniques a mettre en oeuvre 
une politique etrangere a la fois efficace et respectueuse des aspi-
rations des peuples qui les composent. D'ailleurs, le Canada en re-
tirerait des avantages concrets. Comme le soulignait recemment le 
secretaire d'Etat aux Affaires exterieures : 
Il est a prevoir qu'une telle expansion contribuera a la longue a 
renforcer la position de notre pays dans le monde en ouvrant de 
nouvelles voies a notre influence et eventuellement a notre 
commerce17. 

Conclusion 

Trop souvent dans le passé on a pretendu que les aspirations inter-
nationales des Canadiens francais Ctaient purement emotionnelles ou 
sentimentales alors que celles du Canada anglais reposaient sur des 
interefs reels. Or c'est un fait que la * realisation * de certains 
sentiments depend en grande partie de la volonte des hommes. L'his-
toire du Canada demontre avec eloquence que les hommes qui ont dirige 
sa destinee ont concu sa politique internationale a partir des aspira-
tions qui s'alliaient mieux aux sentiments de la population anglo-
phone qu'a ceux de la population francophone du pays. Si a un moment 
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donne de l'histoire canadienne une telle attitude a pu etre defen-
dable— quoique plusieurs pretendent le contraire — it est evident 
qu'aujourd'hui, en raison de l'interet croissant des Canadiens fran-
gais pour les affaires internationales, elle ne pourrait qu'engen-
drer des consequences nefastes pour tout le pays. Desormais, la 
politique etrangere du Canada doit allier a la force creatrice et 
imaginative une volonte d'agir et de realiser certains objectifs na-
tionaux. 

Ce n'est pas en repetant que le biculturalisme est une utopie 
qu'on creera une politique internationale vraiment representative de 
l'ensemble de la population canadienne. Mais it faut que les respon-
sables de cette politique soient convaincus de la necessite du bi-
culturalisme, car, ici comme ailleurs, on ne fait pas spontanement 
ce que l'on ne croit pas etre necessaire et profitable. 



Chapitre II 	 Les elements historiques : les evenements 

En depit des innombrables discours et projets sur la dualite cultu-
relle, it est juste d'affirmer que jusqu'a tout recemment on ne consi-
derait pas cette dualite comme une composante majeure de la politique 
etrangere canadienne. I1 faut recourir a l'histoire pour expliquer 
qu'un facteur aussi important de la vie et de la realite politiques 
canadiennes ait ete tant neglige dans la pratique internationale cana-
dienne. Il est surtout important d'evoquer certains facteurs poli-
tiques, sociaux, culturels, religieux et economiques qui, depuis plus 
d'un demi-siecle, ont influe sur les rapports interethniques au 
Canada et, par le fait meme, les relations internationales du pays. 

On verra comment certains evenements ont amen-6 Canadiens francais 
et Canadiens anglais a definir leurs conceptions respectives du Ca, 
nada et de ses responsabilites a l'echelle internationale. En fait, 
dans le passé it n'y eut lanais d'unite de vues a cet egard. 
D'evenements en evenements, de periodes en periodes, on retrouve 
la continuite d'une conception frangaise et d'une conception an-
glaise du Canada. Pour autant le gouvernement du pays n'a ete 
possible que grace a la recherche d'un compromis toujours insa-
tisfaisant entre les deux18. 

Envisagee sous l'angle de la dualite culturelle, l'evolution des rela-
tions internationales canadiennes peut etre divisee en quatre grandes 
periodes : A. de 1900 a 1931; B. de 1931 a 1939; C. de 1939 a 1945; 
et D. de 1945 a 1965. 

A. De 1900 a 1931 : une idee imprecise et incomprise 

Comme la souverainete internationale du Canada ne fut reconnue que 
par le Statut de Westminster, qui enterinait les recommandations du 
rapport Balfour de 1926, on peut dire que jusqu'en 1931 le Canada n'a 
pas eu de politique etrangere au sens veritable du terme19. En rea-
lite, pendant les annees qui ont precede la premiere guerre mondiale, 
le Canada a peu participe a la vie diplomatique internationale. 
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gloigne des poles d'attraction de l'activite mondiale, it beneficiait 
cependant du prestige de son association avec la Grande-Bretagne. 

Le fait que le pays avait ete dirige a la fin du XIXe  siecle par un 
Canadien francais, Sir Wilfrid Laurier, qui jouissait de la confiance 
et du respect general de tous les Canadiens, laissait augurer un 
consensus entre les deux peuples qui avaient jusque-la contribue a 
edifier le pays. Cependant, trois crises importantes : la guerre du 
Transvaal, le projet de construction d'une marine canadienne et la 
crise de la conscription a l'occasion de la premiere guerre mondiale, 
eurent des repercussions importantes dans ce qui n'etait alors qu'un 
embryon de politique etrangere proprement canadienne. Loin de favo-
riser l'unite, l'entree du Canada sur la scene internationale divisa 
et durcit profondement les attitudes et les comportements politiques 
des deux principaux groupes ethniques au Canadaa. 

1. La guerre du Transvaal (1899) 

L'attachement a la Grande-Bretagne d'une grande partie du peuple 
canadien se manifesta par la decision de Laurier d'envoyer un corps 
expeditionnaire de 6 000 hommes en Afrique du Sud pour combattre aux 
cotes des soldats de l'Empire Britannique contre les Boers. Les Cana-
diens francais pour leur part ne voyaient pour le Canada aucune rai-
son de participer a un conflit qui ne les concernait nullement. 
Henri Bourassa, en particulier, exposa les principes et les postulats 
d'une necessaire autonomie du Canada dans sa vie nationale et inter-
nationale : 
Il s'agit de savoir si le Canada est pret a renoncer a ses prero-
gatives de colonie constitutionnelle et a sa liberte parlementaire, 
au pacte conclu avec la metropole apres soixante-quinze ans de 
lutte— et a retourner a l'etat primitif de colonie de la Couronne. 

s'agit de decider si le peuple canadien sera appele a prendre 
part a toutes les guerres de l'Empire sans que les portes du ca-
binet et du parlement imperiaux lui soient ouvertes, sans mame que 
ses representants et son gouvernement soient consultes sur l'oppor-
tunite de ces luttes sanglantes21. 

Une telle autonomie exigeait d'abord que le Canada relOchat les liens 
trop etroits qui le retenaient a la Grande-Bretagne. Ce fut la le 
principal message de Bourassa. 

La decision du gouvernement canadien est a l'origine du sentiment 
anti-imperialiste chez les Canadiens francais, sentiment qui trouve- 
rait a s'exprimer a plusieurs reprises au cours du demi-siecle. 

Cette decision coagula une association d'idees, qui jamais plus 
ne pourrait 'etre extirpee de la conscience canadienne-francaise, 
a savoir que lorsqu'on mobilise l'armee au Canada, c'est pour le 
service de l'Angleterre. Elle accredita un axiome qui allait 
devenir la grande obsession politique des Canadiens francais; 
lorsque l'Angleterre est en guerre, le Canada est automatique-
ment en guerre22. 
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Le projet d'une marine canadienne (1910) 

On attribue en grande partie au sentiment resolument autonomiste 
canadien n l'opposition de la majorite des Canadiens frangais en 

1910 au projet de construction d'une marine de guerre destinee, en 
cas de conflit, a gtre mise a la disposition de 1'Angleterre. A 
leurs yeux, une telle decision constituait un nouvel acte de vassa-
lite a l'egard de 1'Angleterre, et entratnerait automatiquement l'en-
tree en guerre du Canada des que Londres se croirait en danger. Le 
renversement de ce projet par une majorite de senateurs qui accordait 
une plus grande confiance a une marine britannique plut6t qu'a une 
marine typiquement canadienne ne contribua pas a favoriser un rappro-
chement entre Canadiens frangais et Canadiens anglais en matiere de 
politique etrangere. 

La crise de la conscription (1917-1918) 

Mais la rupture la plus dramatique entre anglophones et franco-
phones au cours des 30 premieres annees du siecle fut provoquee par 
les repercussions au Canada du premier conflit mondial. La crise 
eclata surtout en 1917 et 1918, lorsque le Canada eut a opter pour le 
recrutement volontaire ou obligatoire de ses citoyens dans l'armee du 
pays. Cet evenement represente o la plus penible &tape de la crois-
sance canadienne n. 

n'est pas possible ici d'analyser tous les aspects de cette 
crise extrgmement importante dans l'histoire des relations inter-
ethniques au Canada26. La chronique de ces deux annees est celle 
d'un crescendo de controverses, d'ambigurtes et d'incomprehensions 
qui, finalement, eclaterent en revoltes ouvertes au printemps de 1918. 
Une commentatrice canadienne-anglaise de la politique etrangere du 
Canada a pu dire de cette periode : 
The political estrangement of the races [...] grew so complete 
during the war that it was inconceivable to the English-speaking 
Canadians who monopolized the Government that French Canada might 
have any views on external policy worth heeding in the slightest 
degree. During World War I Canadian Government was not a process 
of compromise; it was an English-speaking Government with the 
French minority half driven, half hiding in political exile24. 

Alors que dans l'histoire de la plupart des gtatsvles conflits in-
ternationaux ont favorise l'unite du pays, c'est le contraire qui 
s'est produit au Canada. Mais it serait juste de faire remarquer 

que le sol canadien n'a jamais eta directement menace, ni mgme atta- 
que. Ainsi, 

la premiere fois que le Canada est amene a remplir un role inter-
national d'envergure, it apparatt aux Canadiens frangais moins un 
devoir de solidarite humaine au service de la paix que l'accomplis-
sement d'une fatalite imperiale [...] Cette crise de la conscrip-
tion 1917 rendue plus grave par mille gaucheries d'un gouvernement 
specialement maladroit L5  allait empgcher la jonction des deux na-
tionalismes canadiens pendant encore une generation26. 
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Au lendemain de la premiere guerre mondiale, a la suite de la signa-
ture des traites de paix et de l'entree du Canada dans la Societe des 
nations (1918), a la suite de la crise de Chanak (1921) et de la si-
gnature du traite du Haan (1923), le Canada commence a acquerir une 
personnalite propre sur la scene internationale et a evoluer vers le 
statut de nation autonome27. Aux elections de 1925, Mackenzie King 
declare : « Just as we have gained self-government in domestic af-
fairs, so in foreign affairs [...] we contend that they should be 
managed by our own people28  *. 

On croirait entendre parler Bourassa. Bien que le droit de creer 
une mission canadienne ait ete reconnu des 1920, Vincent Massey ne 
presentait officiellement ses lettres de creance au president des 
Etats-Unis qu'en fevrier 1927. La premiere legation du Canada en Eu-
rope etait etablie a Paris en 1928 et a la fin de cette decennie le 
Canada obtenait graduellement a l'etranger la reconnaissance inter-
nationale. Mais la plenitude internationale ne fut acquise officiel-
lement que par la promulgation du statut de Westminster en 1931 qui 
fit du Canada un dominion. De la sorte, « les relations canado-impe-
riales dans le cadre plus souple et plus pragmatique du Commonwealth 
allaient de moins en moins constituer un objet de dissension entre 
Canadiens des deux langues29  *. 

Bref, on peut conclure qu'a l'epoque le biculturalisme ne pouvait 
pas etre l'une des composantes majeures de la pratique internationale 
canadienne, et ceci pour trois raisons : la politique etrangere cana-
dienne etait formulee a Londres et non a Ottawa; nombre de Canadiens 
anglais se reconnaissaient l'obligation morale de soutenir la cause 
britannique avec plus de vigueur que les Anglais eux-memes; la majo-
rite des Canadiens frangais reagissaient devant les evenements inter-
nationaux a peu pres de la meme fagon que les isolationnistes les 
plus fervents des Etats-Unis. 

Un modus vivendi sans cordialite *, selon l'expression fort juste 
d'un observateur francais avise, Andre Siegfried, voila en quels 
termes on peut resumer l'histoire des relations politiques entre les 
Canadiens anglais et les Canadiens francais durant les 30 premieres 
annees du XXe 

B. De 1931 a 1939 : une cause d'hesitation et de repli 

Au lendemain du statut de Westminster, le Canada entreprit peu 
d'initiatives internationales tras importantes. Les questions poli-
tiques internes (renversement du regime liberal de Mackenzie King, 
venue au pouvoir du gouvernement conservateur de Bennett de 1930 a 
1935) et les problemes economiques engendres par la crise de 1929 
(dont les consequences se firent sentir jusqu'en 1937) preoccuperent 
d'abord les dirigeants canadiens. De plus, les hommes d'gtat et les 
diplomates semblaient determines a ce qu'aucune initiative canadienne 
sur le plan international ne vienne a nouveau mettre en danger 
l'unite du pays ou diviser encore les deux groupes ethniques30. 
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Escott Reid resume ainsi les principaux objectifs de la politique 
etrangere canadienne au cours des annees 30 : 

Le principe directeur de la politique etrangere du Canada doit 
etre le maintien du Canada comme nation; 

La politique etrangere du Canada se ramene dans l'ensemble non 
pas aux relations du Canada avec la Societe des nations, mais aux re-
lations du Canada avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis; 

Le Canada doit en regle generale se mettre a l'ecart, a Geneve 
ou ailleurs, quand se discutent des problemes europeens ou asiatiques; 

Le Canada n'est pas oblige de participer aux sanctions mili-
taires de la S. D. N. ou a la defense d'une partie quelconque du 
Commonwealth; 

Le Canada n'est pas oblige de participer aux sanctions econo-
miques de la S. D. N.; 

Avant de decider de participer aux sanctions militaires ou econo-
miques ou a la guerre, le gouvernement devra obtenir l'assentiment du 
Parlement ou de la population du Canada; 

Le Canada consent A concourir aux enquetes internationales au 
sujet des griefs econamiques internationaux31. 

Neanmoins, au cours de l'entre-deux-guerre, en meme temps qu'ils 
subissaient de plus en plus l'influence des Etats-Unis (incidences de 
la crise economique, extension de la doctrine Monroe au Canada32), 
les Canadiens allaient etre entraines, souvent malgre eux, dans les 
crises qui furent a l'origine de la seconde guerre mondiale. 

L'attitude de la plupart des Canadiens francais a l'egard des af-
faires internationales refletait leurs convictions religieuses et 
leur volonte de rester a 1'e-cart des problemes strangers : 

La raison essentielle de cette attitude, c'est qu'a l'encontre 
de l'Anglo-canadien qui a une mere-patrie en Europe, le Quebecois, 
separe de la France depuis un siecle et demi, est devenu un conti-
nental, un autochtone, comme l'Americain lui-meme : rien ne l'in-
teresse nationalement en dehors de ses frontieres. Enfin, autre 
attitude nord-americaine, it eprouve une certaine impatience de-
vant ces nations d'Europe qui se ruinent en rivalite et en arme-
ments lorsque lui, sans forteresse et sans armee, a su garder une 
paix seculaire avec son voisin33. 

Contrairement a son compatriote anglophone, le Canadien francais n'a 
jamais eu une tres grande confiance en la Societe des nations. En 
1936, a l'epoque de la guerre d'Ethiopie et des sanctions contre 
l'Italie, presque toute la presse canadienne-francaise s'opposa reso-
lument a ce que le Canada appuygt ces mesures economiques. Un histo-
rien canadien decrivit ainsi l'attitude de ses compatriotes : 

Canada did of course vote for sanctions, but if the Province of 
Quebec had had to make the decision alone, she certainly would 
not have adopted the line of conduct which was actually followed. 
With practical unanimity our French-Canadian press refused to 
dissimulate sympathy with Italy by reason of sanctions34. 

Au cours de la guerre civile espagnole, les Canadiens francais 
furent en general sympathiques aux armees du general Franco35. Ainsi, 
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toute initiative du gouvernement canadien qui eat favorise les re-1)u-
blicains espagnols contre Franco ou qui eat semble impliquer un rap-
prochement avec 1'Union sovietique, aurait suscite une forte opposi-
tion au Canada frangais. Mais, d'un autre cote, tout desaccord mani-
feste avec 1'Angleterre aurait souleve une reprobation analogue au 
Canada anglais. Par consequent, le gouvernement canadien, afin de ne 
pas mettre en cause le fragile equilibre de l'unite nationale, adopta 
une politique de spectateur devant les affaires europeennes. * A 
purely European problem can best be settled by Europeans. If they 
cannot settle it, we cannot36  u, affirmait un depute liberal. 

Pour contrecarrer une certaine sympathie qu'eprouvait une partie de 
l'opinion canadienne envers le fascisme et le nazisme, on assista 
alors a des tentatives de rapprochement entre Canadiens anglais et 
Canadiens francais37. Bien plus, un desir d'independance accrue vis-
a-vis de la Grande-Bretagne commengait deja a se manifester chez les 
jeunes Canadiens des deux langues. Un jeune anglophone pouvait ainsi 
ecrire dans l'Action Nationale, en 1938 : 
Mes amis de l'Universite de Montreal qui ont participe au recent 
congres de Winnipeg — congres national des etudiants canadiens — 
constaterent avec etonnement que l'immense majorite des jeunes 
gens presents a cette reunion n'etaient pas plus imperialistes 
qu'eux. Un puissant desir d'unite et d'independance pour le 
Canada : voila ce qui a paru particulierement a l'occasion d'un 
debat sur la politique etrangere canadienne. Un journaliste de 
Winnipeg, M. MacKay, ecrivit ce commentaire dans le Toronto 
Saturday Night : a Une attitude significative s'est cristalli-
see dans les voeux du congres — le sentiment fortement nationa-
lists de toute l'assemblee, sans distinction de race, de croyance, 
de province, en fait de politique etrangere o. 

Ce sentiment s'est exprime avec vigueur et clarte dans les rap-
ports des deux commissions de politique exterieure et dans la 
resolution suivante 	Le congres se declare favorable a une 
politique etrangere independante de la Grande-Bretagne )1, qui 
fut adoptee presque a l'unanimite (23 dissidences pour 300 dele-
gues environ). Dans les rapports des comites, on pouvait lire 
des phrases comme celles-ci : « que le Canada s'assure de son 
autonomie complete, par un amendement constitutionnel s'il le 
faut... Absence totale d'une aide active a la politique impe-
riale anglaise38... 

Mais les tentatives de rapprochement entre des Canadiens de deux 
langues furent de courte duree. Ce phenomene n'a malheureusement pas 
encore tits etudie en profondeur; peut-titre y a-t-on mis fin parce 
qu'on croyait qu'elles avaient eta' sans consequences immediates. 
Toutefois l'influence du Dr Bethunes — qui sut grouper autour de lui 
des dizaines de Canadiens frangais et de Canadiens anglais pour lut-
ter au Canada et a l'etranger contre l'ideologie fasciste — eut une 
portee considerable et en exerce encore une aujourd'hui, meme au dela 
des frontieres du pays. 
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Le dialogue engage entre un petit groupe d'intellectuels anglo-
phones et francophones au cours des annees qui precedarent le second 
conflit mondial n'apporta pas de resultats concrets. I1 jeta cepen-
dant les fondements d'un rapprochement entre Canadiens anglais et 
Canadiens francais que ces memes hommes (Laurendeau, Scott, Morrison 
et plusieurs autres) rechercheraient encore 30 ans plus tard, mais a 
l'echelon de tout le pays cette fois. 

Li-evolution rapide de la situation politique en Europe, lige a la 
montee de l'Allemagne hitlerienne et a la faiblesse de la France et 
de la Grande-Bretagne, sema l'inquietude au pays. Mackenzie King re-
suma l'opinion generale des Canadiens des deux langues lorsqu'il de-
clara au Parlement en mars 1939 : 

Bien des gens tiennent pour un cauchemar et une pure folie l'idee 
que notre pays devrait, tous les vingt ans, automatiquement et 
tout naturellement, participer a une guerre outre-mer pour la de-
fense de la democratie ou pour assurer la souverainete d'autres 
petites nations, ou qu'un pays dont toutes les energies doivent 
etre employees a sa propre administration devrait etre tenu de 
sauver, a certaines époques fixes, un continent qui ne peut se 
tirer d'affaire lui-meme et cela au prix de la vie de ses propres 
habitants, en s'exposant a la faillite et a la desunion poli-
tique39. 

Le premier ministre canadien savait qu'un conflit auquel participe-
rait la Grande-Bretagne auraif des repercussions profondes au Canada 
et risquerait a nouveau de diviser les anglophones et les franco-
phones. 

Pas plus qu'en 1914, les Canadiens francais ne semblaient alors in-
t-dresses a combattre dans un eventuel conflit europeen. L'Action ca-
tholique du 2 septembre 1939 explique toutefois l'attitude generale 
des Canadiens francais face a la situation internationale : 

Avant tout, dans la mesure du possible, nous voulons encore 
le maintien de la paix, meme au prix de grands sacrifices. 

En principe, nous refusons d'admettre la doctrine voulant 
que le Canada soit en guerre du seul fait que l'Angleterre s'y 
trouve et, en pratique, nous nous opposons fortement a toute 
participation militaire resultant de ce seul fait. 

Cependant, si une situation de faits extraordinaires ten-
tait de s'etablir dans le monde, qui mit reellement en peril l'un 
ou l'autre des grands interets de l'humanite, surtout les interets 
chretiens, le peuple canadien deciderait alors s'il y a lieu de 
s'associer a d'autres nations pour conjurer efficacement ce grave 
peril. 

Meme en ce cas notre participation, en hommes, devrait res-
ter volontaire et notre participation, en nature, ne devrait en 
aucune facon de-passer les limites rigoureusement fixees par nos 
ressources. Ces principes devraient convenir a tous les Canadiens 
de quelque origine qu'ils soient, parce qu'ils decoulent du cana-
dianisme le plus pur, tout en tenant compte de notre affection 
pour le peuple pacifique et de nos preoccupations de bien commun 
mondial". 
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Quelques jours plus tard, le Parlement votait l'entree en guerre du 
Canada. De nouveau une crise internationale allait susciter une 
crise nationale au Canada. 

C. De 1939 a 1945 : un obstacle et une cause de division 

De nombreux historiens et commentateurs politiques ont etudie l'evo-
lution des rapports interethniques au Canada au cours de la deuxieme 
guerre mondiale?  en particulier les crises de la conscription, en 
1942 et en 19401. I1 suffit de rappeler que cette époque, tout 
comme celle de 1917 et 1918, reprgsente l'un des moments de l'his-
toire canadienne ou les divisions entre les groupes ethniques et lin-
guistiques furent le plus accentuees. K. C. Wheare souligne42 que  
les difficultes du Canada, face au probleme de la conscription, ne 
provenaient pas d'une quelconque incapacite juridique du gouvernement 
federal a appeler les citoyens sous les drapeaux mais d'une profonde 
division de l'opinion publique qui n'avait rien a voir avec la forme 
de gouvernement du pays. La Commission royale sur les relations 
federales-provinciales a fort bien explique dans son rapport les 
causes de cette division : 
Les Canadiens de langue francaise 6taient etablis au pays depuis 
des siecles. Its 6taient les plus anciens Canadiens de souche 
europeenne et, a ce titre, beaucoup plus fermement attaches A 
l'Amerique du Nord que leurs concitoyens de langue anglaise. 
Leurs liens politiques avec la France s'etaient rompus cent cin-
quante ans auparavant; ils n'avaient jamais ressenti beaucoup 
d'affection pour la France republicaine et ses tendances anti-
clericales. D'autre part, leur loyaute incontestee envers la 
Grande-Bretagne etait moans instinctive que raisonnee. I1 n'y 
entrait rien de cette force emotive, essentielle a l'acceptation 
de grands sacrifices en vue d'une guerre qui se deroulait dans 
la lointaine Europe. Tandis que le reste de la population demeu-
rait profondgment attaché a la Grande-Bretagne par des liens de 
parents ou par le souvenir, de mime que par la tradition loyaliste 
et imperialiste, l'experience et les souvenirs des Canadiens de 
langue francaise se rattachaient uniquement a la terre d'Am6rique. 
Par consequent, it gtait a prevoir que l'attitude des Canadiens de 
langue francaise, a l'egard d'un conflit prolong6 en Europe, diff-6-
rerait de celle qu'avait adoptee le reste du pays42. 

Bien que le conflit europeen ne menacat pas le territoire canadien, 
le pays fut directement touché par les 6venements d'Europe. En effet, 
la grande majorit6 des Canadiens anglais qui etaient demeures tres 
attaches a la mere-patrie ne pouvaient se desinteresser du sort de 
1'Angleterre. Leur devoir les obligeait a appuyer la Grande-Bretagne. 
De leur cote, la plupart des Canadiens frangais s'opposaient a l'en-
tree du Canada dans une guerre europeenne et ne voulaient pas sacri-
fier leur vie pour sauver l'honneur des strangers. On n'oublie pas, 
bien stir, le dilemme devant lequel gtaient places des gens comme 
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Godbout et Lapointe, qui furent Oniblement dechires entre la 
sympathie qu'ils eprouvaient a l'egard de leurs compatriotes qui 
n'acceptaient pas l'idge de la conscription et la crainte que le 
Quebec s'isole du reste du Canada, s'il adoptait une attitude 
trop radica1e43. 

Les Canadiens frangais ne pouvaient oublier « l'affront r de 1917. 
Par contre, le gouvernement central ne pouvait pas non plus ignorer 
les pressions des Canadiens anglais qui croyaient defendre leur 
propre patrie en defendant l'Angleterre. Les positions se durcirent. 
Mais comme l'a fait remarquer M. Frank Scott, ce fut le sentiment im-
perialiste qui l'emporta : 
La force de l'attitude imperialiste ne reside pas dans des appa-
rences superficielles, mais dans son mecanisme sous-jacent. Son 
pouvoir reel se fonde en partie sur son appel instinctif a la 
loyaute immemoriale du groupe anglais du Canada, en partie sur 
le fait que cet imperialisme domine presque tous les postes du 
gouvernement, dans l'industrie, la finance, l'armee, l'gglise et 
la presse, qui lui permettent d'obtenir la cristallisation de 
l'opinion et de formuler la politique a suivre, lorsqu'une deci-
sion s'impose; pour une part aussi sur cet ensemble complexe de 
relations — liens constitutionnels, incertitude touchant le droit 
de neutralite, cooperation due a des accords defensifs, adapta-
tion de l'industrie canadienne aux exigences des armements anglais, 
appat de profits immediats et considerables si le Canada accorde 
un appui chaleureux, en cas de guerre, a l'Angleterre et devient 
l'arsenal de l'Empire— ensemble qui comporte implicitement la 
politique imperialiste tout entiere, et auquel le Canada peut dif-
ficilement echapper au moment d'une crise44. 

Contrairement a ce que crurent bon nombre de Canadiens anglais, la 
question des relations du Canada avec le regime de Vichy laissa la 
grande partie de la population canadienne-frangaise passablement in-
differente, sauf les journaux et K l'elite s qui s'y interessarent 
vivement. Les journaux appuyarent d'abord le regime du marechal 
Petain. Mais a mesure que Vichy passait sous l'emprise nazie et que 
l'Angleterre se retablissait lentement du desastre de Dieppe, la 
presse canadienne-frangaise reconnut que le statut de la France re-
posait sur le mouvement gaulliste. 

Mackenzie King favorisa cette evolution des sympathies canadiennes-
frangaises a l'egard de Petain en refusant de rompre les relations 
diplomatiques avec Vichy, malgre les fortes pressions exercees par 
les milieux canadiens-anglais. Le message de felicitations que 
Petain envoya aux armees allemandes pour avoir resist-6 aux assauts 
des Allies et pour avoir inflige de lourdes pertes aux armees cana-
diennes exerga une influence certaine sur l'opinion; « Nothing could 
have been more popular than severance and it was only because Mr. 
Churchill insisted on the value of Mr. Dupuy's contacts that diplo-
matic relations were preserved until November 194245  N. Mais, selon 
l'Action catholique du 7 octobre 1941, une rupture prematuree aurait 
pu compromettre serieusement l'unite nationale. 
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En realite, comme en font foi les reactions diverses de la presse 
canadienne-frangaise a la nouvelle du proces et de la condamnation a 
mort du marechal Petain, cette question de politique etrangere divisa 
la population du pays. 

Le biculturalisme (congu comme le besoin de mettre au point cer-
taines formules de cooperation interethnique dans la politique etran-
gere) apparut au cours du second conflit mondial comme un veritable 
defi, sinon comme un obstacle reel a la miss en oeuvre dune pratique 
internationale qui aurait pu concilier les aspirations et les inte-
eats des deux groupes ethniques au pays. A la suite du declenchement 
des hostilites, l'unite canadienne fut fortement compromise. John 
Brebner put affirmer : 

... it involved the difficult task of persuading the English-
speaking majority to exercise their imagination and their toler-
ance instead of their prejudices in thought, word and action 
where French Canada was concerned. No one on either side expected 
miracles, but the thoughtful knew that every minute gain in 
conscious collaboration was worth far more than years of lip 
service toward making Canada more of a nation". 

Il est certain que lorsqu'il s'agit de questions aussi importantes 
que la guerre et la paix, une democratie peut difficilement proceder 
autrement que par la majorite simple. Il n'y a a peu pres aucun 
moyen pratique d'accorder a une minorite ethnique un droit de veto, 
c'est-a-dire le droit d'agir contrairement a la decision majoritaire. 
En meme temps, it est tres difficile moralement et pratiquement 
d'obliger une minorite a consentir a un sacrifice quand elle n'est 
pas convaincue de sa necessite. 

La seconde guerre mondiale divisa done profondement les Canadiens 
des deux langues. Lors du u plebiscite sur la conscription ,, les 
Canadiens frangais voterent en bloc contre le recrutement obligatoire 
alors que les anglophones accepterent de laisser au gouvernement la 
possibilite de l'etablir s'il le jugeait necessaire. Le gouvernement 
de Mackenzie King manifesta beaucoup plus de tact dans ses relations 
avec les francophones que ne l'avait fait Borden au cours du premier 
conflit mondial. Il reussit meme a se menager de nombreux allies po-
litiques prestigieux, notamment Lapointe et St-Laurent, et meme des 
chefs religieux comme le cardinal Villeneuve. D'ailleurs, des mil-
liers de Canadiens frangais accepterent de servir volontairement sur 
le front europeen. 

Mais si les rapports interethniques au Canada ne furent pas aussi 
tendus durant la seconde guerre que pendant la premiere, it n'en 
reste pas moins que la cause de l'unite canadienne subit un serieux 
recul. Aucun analyste serieux n'oserait pretendre, meme aujourd'hui, 
que les deux peuples fondateurs ont passé l'eponge une fois pour 
toutes sur l'attitude de l'autre groupe a cette -époque. 

Mais une conjoncture internationals differente allait au lendemain 
de la guerre reduire les traditionnelles sources de friction entre 
Canadiens frangais et Canadiens anglais dans le domaine des relations 
exterieures. 
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D. De 1945-a 1965 une prise de conscience et un d6fi 

L'accroissement considerable des echanges internationaux depuis 
1945 et le peu d'etudes consacrees a l'analyse des comportements poli-
tiques et sociologiques en tant que fondement de la politique etran-
gere canadienne permettent tout au plus de tenter une evaluation 
d'ensemble de la place et du r6le de la dualite culturelle dans les 
relations exterieures du Canada47. 

On constate d'abord que cette etape de l'histoire des relations ex-
terieures canadiennes marque le passage d'une periode de tension et 
de crise dans les rapports interethniques au pays, a une autre qui 
fait place a plus de comprehension dans la discussion des questions 
internationales et dans la recherche d'une presence plus grande du 
Canada sur la scene mondiale. Le Canada n'a pas connu la guerre sur 
son territoire : it en sort non pas affaibli, mais, au contraire, 
mieux equipe et plus desireux de jouer un r6le important au service 
de la paix internationale. 
The steady and insistent demands of war had given a tremendous 
stimulus to the expansion of the Canadian economy and this con-
tinued after the war. Between 1941 and 1962, Canada's population 
increased from 11 500 000 to 18 500 000 [...] The nation's pro-
ductive capacity increased with its population. Between 1939 and 
1962, the Gross National Product leaped from five billion, seven 
hundred million dollars to over thirty-six billion dollars [...] 
By 1962 almost sixty per cent of the population of Canada lived 
in cities, thus marking the final and unmistakable transformation 
of Canada from an agricultural to an urban and industrial nation48. 

Sur le plan interne, un effort considerable fut entrepris en vue de 
creer un nouveau sentiment d'unite nationale et pour donner au peuple 
canadien un veritable sens patriotique. Dans les annees d'apres-
guerre, les gouvernements de Mackenzie King et, a compter de 1948, de 
Louis St-Laurent firent tout en leur pouvoir pour mettre en oeuvre 
cette nouvelle politique. Ils abolirent les appels au Conseil prive, 
nommerent un Canadien au poste de gouverneur general du pays, 
creerent une citoyennete authentiquement canadienne et poursuivirent 
leurs efforts en vue de u rapatrier n la constitution canadienne. 
Fait plus significatif encore, la commission Massey-Levesque reconnut 
en 1951 que le concept de la dualite culturelle constituait la pierre 
angulaire de l'unite canadienne. 

D'autre part, malgre l'attitude souvent negative de Maurice Duples-
sis a l'egard des questions internationales (en particulier son refus 
ou son indifference a encourager les Quebecois a s'ouvrir a la 
culture francaise internationale et ses declarations malheureuses 
contre l'aide du Canada aux pays en voie de developpement), la majo-
rite des Canadiens francais appuyerent resolument, comme les anglo-
phones du pays, les grandes options internationales du Canada dans 
le cadre de l'O. N. U. et de l'O. T. A. N. Ils accepterent aussi, 
peut-titre avec moins d'enthousiasme, mais sans opposition manifeste, 
la politique canadienne a l'egard du Commonwealth, de N. O. R. A. D. 
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et du Plan de Colombo. La carriere diplomatique attira de 1945 a 
1960 plusieurs jeunes Canadiens frangais tres competents. De plus, 
lorsqu'il s'est agi de fournir des soldats canadiens aux forces 

internationales, lors des conflits de Coree et de Suez, le reflexe 
instinctif de l'anti-militarisme de naguere n'a pas joue49  *. 

Depuis 1945, les crises internationales n'ont pas divise profonde-
ment les Canadiens frangais et les Canadiens anglais. D'abord, des 
evenements comme la crise de Berlin, le coup de Prague, la main-mise 
de Moscou sur l'Europe de 1'Est, la guerre de Col.-6e, eurent comme 
principal effet de substituer le communisme au fascisme comme l'une 
des sources des conflits internationaux; le Canadien frangais reagit 
devant ces crises a peu pres de la meme fagon que son compatriote an-
glophone. Nul doute, aussi, que la presence d'un Canadien frangais, 
M. Louis St-Laurent, a la tate du ministere des Affaires exterieures 
puis de tout le pays, favorisa un nouveau consensus en matiere de po-
litique etrangere. Il ne faut pas oublier qu'un bon nombre de Cana-
diens anglais consideraient toujours leurs compatriotes francophones 
comme de mauvais partenaires dans ce domaine a la suite de leur oppo-
sition a la conscription durant les deux guerres mondiales. La colla-
boration etroite entre MM. St-Laurent et Pearson (alors secretaire 
d'Etat aux Affaires exterieures) et la conjoncture economique parti-
culierement favorable permirent au Canada de jouer un role conside-
rable dans la mise sur pied des Nations Unies et des institutions 
specialisees ainsi que de l'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord; elles consoliderent ainsi la position du Canada en tant que 
puissance importante sur la scene internationale50. 

Sur le plan de la representation a l'etranger, le service diploma- 
tique canadien a connu une expansion extraordinaire entre 1940 et 
1965. En 1940, le Service diplomatique ne comptait que 44 agents et 
un personnel de 328 personnes a Ottawa et dans les sept missions a 
l'etranger. En 1965 it comptait 497 agents, un personnel de 1 100 
membres repartis dans 85 missions (voir l'appendice IX). 

Le Canada est membre de plus de 50 organismes et programmes inter-
nationaux (voir les appendices XIII et XIV). Cette participation, 
dont l'ampleur et l'importance passent trop souvent inapergues, a 
neanmoins contribue largement a rehausser la position du Canada dans 
le monde et a modifier sous certains rapports l'orientation de sa po-
litique etrangere. On peut meme affirmer que c'est a travers les or-
ganismes mondiaux que le Canada a reussi le plus souvent a faire va-
loir son statut de puissance moyenne et a exercer, dans bien des cas, 
une influence superieure a celle qui lui serait normalement devolue. 
Enfin, pour faciliter le commerce exterieur, le Canada maintenait, en 
1965, dans 47 pays (voir l'appendice X), 65 bureaux, dont 47 font par-
tie des missions diplomatiques a l'etranger; les 18 autres etaient 
des postes commerciaux distincts51. Enfin, le nombre des pays qui 
regoivent l'aide du Canada est passé de 43 a 65, par suite de la nais-
sance de nouveaux Etats independants, particulierement en Afrique 
francophone. 
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Le relachement graduel des liens sentimentaux dune grande partie 
de l'opinion canadienne-anglaise avec l'Empire, une prise de 
conscience de l'importance et de l'influence economique et cultu-
relle des Etats-Unis, ainsi que les efforts du gouvernement federal 
en vue d'un plus grand respect du fait frangais, creerent un nouveau 
climat qui favorisa une plus grande reconnaissance du principe de la 
dualite culturelle dans la pratique internationale du Canada. 
One traditional source of cultural tension had been removed as 
power and responsibility in Commonwealth affairs, no longer mono- 
polized by Downing Street, became diffused among the far flung 
capitals of a multi-racial grouping of independent nations52. 

Durant la guerre de Coree, par exemple, des 10 587 hommes enr6les 
dans la force volontaire speciale, 3 134 etaient originaires du Que- 
bec; c'etait la une proportion sensiblement plus elevee que pour le 
reste du pays53. Cependant, un observateur notait, a juste titre : 
As the war dragged on and the casualties mounted, as the fighting 
was carried to the Yalu and the Chinese came in, misgivings about 
American command burst from Quebec nationalists and Toronto Tories. 
French Canada had been lukewarm about Canada's participation, as 
it is about any way, but tolerated it because it was against Commu-
nists and because the men who went were, after all, going by their 
own choice. Now its newspaper grew violent against the Government. 
Voices from the West added to the clamor. By 1953 Pearson was 
firmly stating in the House of Commons and later in the General 
Assembly of the UN that Canada « would oppose any attempt to inter-
pret United Nations objectives as including the unification of 
Korea by force54  *. 

D'autres crises internationales comme la guerre d'Indochine, le 
conflit de Suez, la revolution de Hongrie, la guerre d'Algerie55, la 
dislocation des empires coloniaux, la crise de Cuba, la montee de la 
Chine, mais plus encore, la participation canadienne aux operations 
du maintien de la paix et aux missions d'observation et de contr6le 
de l'O. N. U. au Congo et a Chypre, ne provoquerent aucune division 
entre l'opinion canadienne-francaise et l'opinion canadienne-anglaise. 
Dans la plupart des cas, les reactions furent a peu pres identiques. 

Enfin, les aspirations traditionnelles du Canada francais sur la 
scene internationale, comme l'entree du Canada dans l'Organisation 
des Etats americains, la nomination d'un representant au Vatican et 
l'opposition a l'entree de la Chine rouge a 1'0. N. U., ont perdu 
graduellement de leur importance et de leur « actuante * face aux 
revendications nouvelles du Quebec sur la scene internationale. En 
effet, un des phenomenes les plus decisifs des annees 60 demeure le 
desir du Quebec de faire acceder la communaute canadienne de langue 
francaise a une vie mondiale, a un internationalisme authentique, 
sans passer necessairement par Ottawa. 

En realite, le debat constitutionnel de fete 1965 entre le mi-
nistre de l'Education du Quebec, M. Gerin-Lajoie, et le ministre des 
Affaires exterieures du Canada, M. Paul Martin, debordait le strict 
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cadre juridique oil plusieurs semblaient vouloir le confiner. Frus-
tr.-6 d'avoir eu a attendre si longtemps avant que le gouvernement 
central ne consente a donner une plus grande voix au dualisme cana-
dien a l'echelle internationale, mefiant a l'egard des methodes de 
travail du ministere des Affaires exterieures et des nouveaux pro-
grammes de cooperation internationale, le gouvernement du Quebec 
manifesta par des gestes concrets son intention d'etablir des pro-
grammes et de mettre sur pied un certain nombre d'organismes suscep-
tibles de canaliser l'interet croissant des Canadiens frangais pour 
les affaires internationales. La creation, au ministere des Af-
faires culturelles, d'une direction des programmes internationaux 
est significative A cet egard. Ottawa repliqua en etablissant, en 
decembre 1965, une direction culturelle au ministere des Affaires 
etrangeres. Les principales tgches de cette direction etaient de 
veiller au developpement des echanges culturels avec les pays franco-
phones. 

Un politologue se demandait un jour si les Canadiens frangais n y e-
taient pas en train de passer 4( du provincialisme a l'internationa-
lisme sans la mediation logique du canadianisme56  m. Les evenements 
des dernieres annees ont montre l'exactitude et la perspicacite de ce 
jugement. Par consequent, it semble que dans ce domaine deux ques-
tions essentielles devront gtre etudiees serieusement au cours des 
prochaines annees : 

Le gouvernement federal peut-il representer adequatement les in-
-Carets des Canadiens de langue frangaise sur la scene internatio-
nale ? 

Le gouvernement du Quebec peut-il exiger des prerogatives spe-
ciales pour faire entendre la voix du Canada frangais a l'exterieur 
du pays ? 

Ottawa et Quebec donneront probablement des reponses differentes a 
ces questions. En fait, on peut prevoir que ni l'un ni l'autre ne 
cedera officiellement. La province de Quebec tentera sgrement de de-
velopper les liens existants avec la France et avec les autres pays 
francophones. Ceci se fera surtout dans le domaine culturel. De 
son Cate, Ottawa s'efforcera sarement de faire penetrer partout au 
Canada l'influence de la culture frangaise. 

Mais c'est dans le domaine des relations politiques et economiques 
que se poseront des problemes tres complexes lies a la place de la 
dualite culturelle dans les relations exterieures du Canada. 

C'est aussi au chapitre de l'aide a l'etranger que le Canada devra 
davantage tenir compte des reclamations des Canadiens frangais. 
faut absolument — c'est la une question d'une importance primordiale 
que l'on passe des reformes importantes au Bureau de l'aide exte-
rieure (maintenant l'Agence canadienne de developpement internatio-
nal). Il faudrait surtout etablir une direction autonome des pro-
grammes d'aide aux pays francophones a l'interieur du Bureau. Ceci 
implique non seulement le contrale des politiques d'ensemble mais du 
budget et de l'execution des programmes. Cette section devrait etre 
dirigee par un francophone qui aurait des adjoints qui peuvent tra- 
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vailler en frangais. I1 faut creer un climat propice a encourager 
les Canadiens frangais a venir travailler enfin dans une section tres 
importante oU l'on parle frangais, oU l'on prepare les rapports en 
frangais, et oU les reunions se deroulent en frangais. Le refus de 
creer une telle direction aura sUrement des consequences facheuses. 
Il faut que le gouvernement central comprenne que la question de 
l'aide aux pays francophones est devenue une des demandes les plus 
importantes des Canadiens frangais dans le domaine des relations ex-
terieures. I1 serait malheureux que le gouvernement ne prenne pas 
les decisions qui s'imposent. I1 ne suffit plus de declarer que l'on 
augmentera les sommes a l'intention des pays francophones. I1 faut 
que l'organisme qui distribue cette aide respecte le fait frangais 
dans la gestion des programmes. 



Chapitre III 	 Les elements psychologiques : 
les attitudes 

Les phenomenes psychologiques ou culturels n'expliquent pas tous 
les aspects de la politique etrangere; mais si l'on n'en tient pas 
compte, on risque parfois de ne pas comprendre nombre de problemes 
politiques epineux. Les divisions qui se sont manifestoes entre 
l'opinion canadienne-anglaise et l'opinion canadienne-frangaise sur 
des questions politiques ont souvent pour cause des * mentalites dif-
ferentes * au sujet des interets vitaux du pays. 

A. L'opinion canadienne-frangaise et les affaires internationales 

La prise de conscience, relativement tardive chez les Canadiens 
francais, de l'importance des affaires internationales dans la vie 
d'une societe, la faiblesse des relations canadiennes avec le monde 
francophone57, ainsi qu'une attitude traditionnelle de mefiance face 
A la politique internationale de la France, sont en grande partie res-
ponsables du fait que, pendant trop longtemps, l'opinion canadienne-
frangaise soit restee fidele a sa, tradition d'isolement et de replie-
ment sur elle-meme. On peut dire que jusqu'e tout recemment, ce juge-
ment d'un commentateur politique canadien, formule en 1938, refletait 
la realite : 

Si l'on excepte le Commonwealth, les ftats-Unis et la Societe des 
Nations, les relations internationales du Canada sont en grande 
partie commerciales. On pourrait croire que ses rapports avec 
la France devraient etre particulierement intimes, &tent donne 
que taut de Canadiens sont d'origine frangaise. Les Canadiens 
frangais, cependant, n'ont conserve que peu d'attaches avec 
leur mere-patrie, a cause de l'absence pendant cent soixante-
quinze ans de relations politiques avec la France, mais surtout 
parce que celle-ci a verse dans l'anticlericalisme, alors que 
le Canadien francais est demeure fermement croyant et ultra-
montain. Ce n'est que dans une mesure tres restreinte, et parmi 
un petit groupe d'intellectuels, que la pensee ou la politique 
francaise contemporaine agit sur l'opinion des Canadiens francais 
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ou retient leur attention. Une certaine forme d'interat subsiste 
neanmoins : le dominion nomme un commissaire en France et, en cer-
taines occasions de caractare historique, des delegues frangais 
viennent visiter Quebec et prononcer des discours de circonstance58. 

Ainsi, les Canadiens frangais se sont prives de l'apport de la vie 
francaise internationale et n'ont pas su edifier une societe preparee 
a resister a li americanisation sous toutes ses formes. 

Depuis quelques annees cependant, cette mefiance, fondee principale 
ment sur l'ignorance generalisee, et les prejuges des Canadiens fran-
gais face a la chose publique internationale et a la realite du monde 
francophone en particulier, sont en voie de regression59. Si les 
Canadiens frangais s'ouvrent peu a peu aux realites internationales, 
it faut les mettre en garde cependant contre un trop grand optimisme 
dans ce domaine. Compte tenu de leur situation sur le continent nord 
americain, et surtout de leurs liens avec les (tats-Unis, les 
echanges entre le Quebec et la France sont encore minimes. D'autre 
part, si la preoccupation des Canadiens frangais pour les questions 
de politique internationale augmente d'annee en annee, il est un 
autre danger sur lequel le professeur Gerard Bergeron a attire l'at-
tention et dont il faudra tenir compte dans l'elaboration d'une poli-
tique etrangare pour l'ensemble du pays : 
De Prene que les n6cessites de l'internationalisme d'aujourd'hui 
ont fait eclater l'esprit colonial de naguere de beaucoup d'Anglo-
canadiens, ces monies necessites sont en train dWargir at, even-
tuellement, de feconder en internationalisme le provincialisme du 
Canada frangais. Notre hypothase ne nous permet que de saisir 
que les Canadiens frangais sont au debut d'un processus ambiva-
lent ou l'attraction de l'internationalisme les solliciterait da-
vantage et a un rythme plus rapide que celui du canadiennisme" 

Selon ce mame auteur, les Canadiens frangais, en particulier ceux
. 
 du 

Quebec, seraient en train de passer du provincialisme a l'internatio- 
nalisme sans passer par lea canadiennisme D 
Dans l'ensemble des complexes (Canada-fftats-Unis, Communaute Atlan-
tique, Commonwealth, 0. N. U.) oil se deroulent les plus importantes 
des relations internationales du Canada, le Canada frangais ne se 
sent pas menace, n'etant mame pas identifie. I1 y a la une condi-
tion negative utile a un sain internationalisme, a une ouverture 
sur le monde61. 

L'un des facteurs psychologiques de resistance 
de disparaitre, mais plusieurs indices portent a 
changements institutionnels ne sont pas realises 
nees, si une mentalite nouvelle de collaboration 
oeuvre de la politique etrangare ne vient pas contrecarrer cette dan-
gereuse attitude, il est fort probable que l'on verra apparaitre gra-
duellement un obstacle psychologique encore plus grand a l'avenement 
du biculturalisme dans l'elaboration et la gestion de la politique 
etrangare canadienne 	celui de la perte de l'interat ou de l'indiffe- 
rence croissante d'une grande partie des Canadiens frangais vis-a-vis 
de la politique etrangare telle que la congoit et la pratique le gou-
vernement d'Ottawa. 

semble sur le point 
croire que si des 
d'ici quelques an-
dans la mise en 
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B. L'opinion canadienne-anglaise et les affaires international-es 

serait faux de croire que les forces de resistance psycholo-
giques a l'avenement du biculturalisme ont joue seulement du cote 
canadien-francais. I1 suffit de relire attentivement les declara-
tions politiques importantes pour voir que la plupart des Canadiens 
anglais ont adopte une attitude 4( majoritaire n dans la discussion 
de ces problemes. En effet, soit qu'on ignorait que les franco-
phones puissent avoir de telles aspirations sur le plan interna-
tional, soit qu'on envisageait ce nouvel interet des Canadiens fran-
cais pour des realites internationales simplement comme la manifesta-
tion periodique d'une autre vague de mecontentement ou de sentimenta-
lisme de la part de la « minorite francaise s au Canada ; on etait 
bien pret a lui reconnaitre certains droits et privileges tradition-
nels, mais pas plus. 

Fort heureusement, de telles attitudes s'estompent, de telles bar-
rieres psychologiques s'abaissent graduellement dans les milieux in-
fluents du Canada anglais. Du moins, parmi les dirigeants de la po-
litique etrangere canadienne. L'opinion canadienne-anglaise s'in-
teresse davantage au biculturalisme. On devient de plus en plus 
conscient de la necessite de le mettre en oeuvre dans toutes les 
spheres de la vie publique federale, y inclus, bien entendu, celle 
de la politique etrangere. 

Le point suivant merite cependant d'etre souleve : trop de Cana-
diens anglais s'imaginent que les Canadiens francais ne veulent pas 
d'une politique etrangere canadienne, mais d'une politique etrangere 
canadienne-francaise. Its fondent leur raisonnement sur les demandes 
traditionnelles des francophones dans ce domaine et sur les recentes 
activites internationales de la province de Quebec, mais ils oublient 
que pendant que les aspirations traditionnelles des francophones 
etaient negligees, Ottawa etablissait un reseau de relations exte-
rieures repondant mieux aux aspirations des anglophones. 

Its oublient aussi qu'au cours des dernieres annees de nombreux 
Canadiens francais se sont eleves contre l'entree du Canada dans 
l'Organisation des Etats americains qu'ils consideraient encore trop 
dominee par les Etats-Unis. De plus, les deputes canadiens-francais 
qui prennent part aux debats sur la politique etrangere n'insistent 
plus sur la nomination d'un ambassadeur au Vatican. Enfin, les Cana-
diens francais semblent beaucoup plus disposes que les Canadiens 
d'expression anglaise a reconnaitre la necessite d'etablir des rela-
tions diplomatiques avec la Chine communiste. 

Les anglophones devraient reconnaitre qu'il existe des affinites de 
pensee entre les Canadiens francais et le monde francophone, la 
France en particulier. Il est malheureux que trop d'entre eux 
trouvent normal ou necessaire que le Canada etablisse automatiquement 
des relations avec les territoires du Commonwealth, au nom Q d'affi-
nites culturelles s, mais suggerent en meme temps que le Canada ne 
peut a se payer le luxe s de rapports plus etroits avec la communaute 
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francophone. I1 faut favoriser au Canada un climat qui amenera les 
anglophones a admettre que leurs compatriotes francophones peuvent 
avoir des aspirations internationales differentes des leurs, qui cor-
respondent mieux a leurs affinit-es culturelles. 



Chapitre IV 	 Les elements politiques : 
les institutions 

A. La gestion des affaires atrangares 

D'autres elements, de caractere institutionnel pourrait-on dire, 
gerent le developpement de la cooperation biethnique dans le domaine 
de la politique etrangere. En premier lieu — et c'est la une cri-
tique qui a ete souvent reprise au Canada frangais — trop d'adminis-
trateurs federaux n'auraient jamais considere le bilinguisme neces-
saire pour le Canada62. Jusqu'a tout recemment certains milieux in-
fluents de la capitale federale tenaient l'accroissement du frangais 
comme langue de travail pour une mesure inopportune et inefficace. 
La citation qui suit illustre bien la pens-de de plusieurs hauts fonc-
tionnaires : 4 Vous pouvez parler le frangais autant que vous le vou-
lez a Ottawa, mais des qu'il s'agit de concevoir des politiques d'en-
semble et de rediger des rapports importants, c'est a l'anglais que 
vous devez avoir obligatoirement recours. * 

faut reconnaitre, en effet, qu'au cours des 30 dernieres annees 
le bilinguisme a fait peu de progres dans les milieux canadiens-an-
glais de la fonction publique : peu d'anglophones peuvent vraiment 
utiliser le frangais; par contre, la grande majorite des fonction-
naires canadiens-frangais sont constamment obliges de travailler en 
anglais. Presque toutes les reunions (notamment aux Affaires exte-
rieures) se deroulent en anglais exclusivement. Ainsi, plusieurs 
Canadiens frangais — bien qu'ils possedent assez bien l'anglais —, ne 
parviennent pas toujours a exprimer toutes les nuances de leurs pen-
sees. Cette concession unilaterale, courante dans tous les minis-
teres federaux, contribue a entretenir une attitude mefiante de la 
part de la minorite francophone envers le gouvernement d'Ottawa. Ce 
sentiment existe autant chez les intellectuels que dans la population 
en general. 

Il ne s'agit pas ici de minimiser les efforts entrepris depuis un 
certain nombre d'annees pour ameliorer cette situation, surtout au 
ministere des Affaires exterieures. Comme le declarait en mars 1964 
M. Marcel Cadieux, sous-secretaire d'Etat aux Affaires exterieures, 
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plus it y aura de Canadiens francais aux Affaires exterieures du 
Canada, plus notre politique etrangere aura un visage francais. 
Le ministere des Affaires exterieures a besoin de candidats bi-
lingues et nous faisons presentement des efforts pour amenorer 
le bilinguisme de nos agents et repandre l'usage du francais dans 
le travail63. 

Mais dans plusieurs ministeres qui s'occupent directement ou indirec-
tement d'affaires exterieures (Defense, Commerce, Agriculture, et Fi-
nances en particulier), la langue francaise a ete consideree, a 
toutes fins pratiques, comme une langue etrangere64. Des lors, on 
peut se demander s'il est possible de transformer rapidement des habi-
tudes enracinees afin d'elaborer une politique etrangere qui represen-
terait les interets et les aspirations veritables des deux peuples 
fondateurs. 

B. Les politiques traditionnelles du Canada dans le monde 

Outre l'examen des differences d'attitudes entre les deux groupes 
ethniques, l'analyse de deux autres donnees fondamentales de la 
conjoncture politique canadienne permet de determiner si le bicultu-
ralisme peut devenir un outil indispensable a la mise en oeuvre de la 
politique etrangere canadienne. 

Nul n'ignore en effet que la politique etrangere canadienne a long-
temps ete tongue d'apres deux postulats fondamentaux : d'abord, le 
Canada est membre de la grande famine 4 anglo-saxonne i (du Common-
wealth); ensuite, le Canada est le meilleur allie, en meme temps que 
le plus proche voisin, des Etats-Unis d'Amerique. Aujourd'hui encore, 
la diplomatie, le systeme de defense, le commerce exterieur et les 
activites dans le domaine de la cooperation internationale du Canada 
en subissent l'influence. 

Si l'on examine attentivement l'etendue ainsi que la nature des pro-
grammes d'aide a l'etranger et l'optique generale de la politique 
etrangere canadienne entre 1945 et 1965, it est parfois difficile,  de 

E deceler les signes permettant de percevoir le Canada comme un tat 
biculturel. 

Vu les forces politiques qui ont empeche l'acceptation et la reali-
sation du principe de la dualite culturelle dans la politique etran-
gere canadienne, it semble pertinent d'examiner les questions sui-
vantes : 

Est-il possible pour le Canada, compte tenu de sa situation 
geographique et des realites politiques et economiques presentes, 
de modifier sa politique etrangere de sorte qu'elle represente 
mieux les interets des deux groupes ethniques du pays ? 

Le Canada est-il libre d'envisager un reamenagement en profon-
deur, voire meme une reevaluation poussee de ses regles et pra-
tiques traditionnelles dans ce domaine sans que l'organisation effi-
cace de son commerce exterieur, de ses echanges et de son systeme 
de communications internationales en soit compromise ? 
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La creation et la mise en oeuvre de nouvelles politiques d'en-
semble, de nouvelles methodes de travail entraineront-elles une 
longue suite de problemes plus complexes encore ? 

Ces nouvelles methodes provoqueront-elles le desordre dans 
les rouages bien articules de l'appareil diplomatique canadien ? 

Est-il utopique de souhaiter et de proposer de tels change-
ments ? 

Peut-on prevoir, par exemple, la mise sur pied d'un ministere 
des Affaires etrangeres dont les preoccupations seraient orientees 
vers la representation et la promotion des interets canadiens-
frangais aussi bien que de ceux des Canadiens anglais ? 

En ce qui a trait aux echanges commerciaux, les pays franco-
phones pourraient-ils jouir des manes tarifs preferentiels que les 
pays du Commonwealth ? 

Enfin, peut-on esperer que, dans la gestion des affaires etran-
geres, la langue de travail et de communication soit aussi bien le 
francais que l'anglais ? 

ne s'agit pas ici de proposer une politique etrangere dualiste. 
Le Secretaire d'Etat aux Affaires exterieures l'affirmait recemment : 

Nous ne serons jamais tous d'accord sur la ligne de conduite a 
suivre a l'egard de quelque grand probleme international que ce 
soit. Je voudrais cependant que nous nous entendions sur certains 
principes essentiels a l'interet national. D'abord, une fois les 
decisions prises, il ne peut y avoir plus d'un porte-parole offi-
ciel du Canada sur la politique etrangere dans les affaires d'in-
teret national65. 

Seulement, it importait de mettre en lumiere un certain nombre d'obs-
tacles qui, dans le domaine des Affaires exterieures, rendront dif-
ficile la realisation d'un programme aussi audacieux. Les Canadiens 
qui veulent ameliorer la cooperation interethnique a tous les niveaux 
de la vie politique canadienne doivent etre convaincus que le bi-
culturalisme n'est pas simplement un concept theorique qu'il faut 
imposer de facon arbitraire a la population du pays, mais un pro-
gramme realiste dont profitera toute la societe canadienne. 

C. Cooperation internationale 

Eu egard aux communications et aux echanges internationaux, it est 
evident que le Canada n'a pas suffisamment developpe ses contacts 
avec les pays de la communaute frangaise. En 1966, it n'y avait 
qu'une seule ambassade canadienne (au Cameroun) dans les 17 pays qui 
formaient auparavant la Communaute frangaise; notre pays avait aussi 
un representant au Congo-Leopoldville. Le gouvernement central de-
vrait mettre sur pied un vaste reseau de relations avec les pays de 
langue frangaise (voir l'appendice XVII). S'il veut eviter l'instau-
ration dune politique etrangere dualiste, le gouvernement federal se 
doit de prendre l'initiative en ce domaine. Nul doute qu'il renfor-
cerait ainsi son autorite en canalisant l'interet maintenant plus vif 
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des Canadiens frangais pour les affaires mondiales. Ces derniers se 
plaisent a repeter qu'ils forment la communaute frangaise la plus 
nombreuse en dehors de la France. Numeriquement, c'est vrai. Mais 
it est clair que la presence francaise est infiniment plus grande, 
proportionnellement, dans l'administration centrale en Belgique, en 
Suisse et dans certains pays francophones d'Afrique qu'elle ne Vest 
a Ottawa. 

Dans un autre ordre d'idees, M. Paul Tremblay, alors ambassadeur du 
Canada aux Nations Unies, invitait en 1966 le Canada frangais a uti-
liser les ressources des organisations internationales pour favoriser 
la realisation de ses objectifs nationaux; it soulignait que cet as-
pect de la cooperation internationale n'avait recu jusqu'ici que peu 
d'attention. Ainsi dans le domaine scientifique notamment, it est 
legitime pour le Canada frangais de rechercher l'aide des organismes 
internationaux afin d'atteindre ses objectifs. Cela est d'autant 
plus imperieux que le Canada frangais manque d'hommes de science. La 
part des Canadiens frangais dans les professions scientifiques, sou-
lignait M. Tremblay, est d'a peu pres 10 % pour l'ensemble du pays. 
Dans la recherche, leur r6le est encore plus limit-6. I1 ajoutait en-
fin : a I1 faut envisager la cooperation internationale comme une 
volonte de s'ouvrir aux influences et aux benefices que la communaute 
internationale est susceptible de nous apporter66  a. 

Sa resistance peut aussi venir de l'etranger. En Afrique franco-
phone notamment, certains Belges et certains Francais ont eu tendance 
a voir d'un mauvais oeil la venue de ressortissants canadiens dans 
des territoires qu'ils considerent a tort ou a raison comme leur 
chasse gardee. La politique de cooperation de leur pays, mise en 
oeuvre it y a plusieurs annees dep., a ete a maints egards couronnee 
de succes. Aussi peut-on comprendre que nombre de Francais et de 
Belges aient ete portes a deprecier les efforts du Canada en Afrique 
francophone, soulignant, non sans exageration, la pauvrete de la 
langue parlee au Canada frangais. 

Depuis la deuxieme guerre mondiale, les programmes d'aide exte-
rieure comptent parmi les principaux elements de la cooperation inter-
nationale. Dans Canada's External Aid Program, une etude publiee par 
la Private Planning Association of Canada, M. Peter C. Bryant signa-
lait que la contribution du Canada (toutes formes d'assistances bila-
terales et multilaterales) a et6 d'environ $ 50 a $ 100 millions par 
armee entre 1950 et 1963. Quant a l'aide aux pays en voie de deve-
loppement, entre le debut de 1950 et le ler mars 1964, le Canada y a 
consacre $ 709 millions, dont $ 465 millions au plan de Colombo. 
Pour leur part, l'Afrique francophone et l'Indochine francaise 
avaient regu $ 500 000 et pres de $ 1 000 000 respectivement67. Nous 
sommes bien en delta des recommandations de 1'O. C. D. E., suggerant 
aux nations de consacrer 1 % de leur produit national brut a l'aide 
aux nations moins favorisees. Dans ce cas l'apport du Canada se chif-
frerait a $ 450 millions par annee. 
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Devant l'insistance du Canada frangais, le gouvernement federal a 
finalement consenti a accroftre la part du monde francophone (voir 
les appendices XVIII et XIX). L'aide du Canada 'A l'Afrique franco-
phone a plus que decuple en trois ans. De $ 300 000 en 1963-1964, le 
budget est passé a quatre millions de dollars en 1964-1965. Cepen-
dant, pour des raisons administratives et a cause du peu d'interet 
des responsables de l'aide exterieure, moins du tiers de cette somme 
a ete utilisee". En septembre 1965, le ministre des Affaires exte-
rieures annongait que $ 7 500 000 seraient consacres a l'Afrique 
francophone pour l'exercice 1965-1966. La plus grande part de ce 
budget va a l'education : envoi de professeurs, bourses a des etu-
diants africains desireux de poursuivre des etudes specialisges dans 
une universite francophone du Canada", fourniture de manuels sco-
laires, de materiel audio-visuel, etc. Au 31 mars 1965, un total de 
40 enseignants et professeurs d'ecole normale et 27 professeurs d'uni-
versite travaillaient en Afrique, notamment au Cameroun, au Congo 
(Brazzaville), en Cate d'Ivoire, au Dahomey, en Guinee, au Mali, au 
Rwanda, au Tchad, au Togo, en Afrique du Nord et au Niger. Certains 
diront que cela represente peu de choses si l'on songe aux sommes qui 
sont consenties aux pays du Commonwealth dans le cadre du plan de 
Colombo et aux bourses dont beneficient les pays du Commonwealth (80 E 
du budget de l'aide exterieure du Canada). Le progres cependant est 
enorme puisque l'aide du Canada aux pays francophones etait nulle it 
y a 5 ans. Il y a espoir que la cooperation biethnique au pays en 
matiere de politique etrangere s'ameliorera a mesure que se develop-
peront les rapports du Canada avec l'Afrique francophone. 

D. Les probl'emes constitutionnels et la politique etrangare7° 

De nombreuses difficult-es resultent de l'ambiguYte de la pratique 
et des textes constitutionnels canadiens71. D'une part, il est cer-
tain que l'article 132 de l'A. A. N. B., relatif aux accords inter-
nationaux de l'Empire britannique, est devenu desuet depuis le Statut 
de Westminster. D'autre part, l'arr'et de 1937 du comite judiciaire 
du Conseil prive72  sur les conventions internationales de travail, 
qui reconnatt au gouvernement federal le droit de conclure tous ac-
cords internationaux, limite son action a ceux qui relevent de sa 
juridiction exclusive. 

l'ere des grandes conventions multilaterales touchant a des ques-
tions qui sont exclusivement ou partiellement de competence provin-
ciale (droits de l'homme, securite sociale, culture, sante), il est 
inevitable que ces problemes constitutionnels enpndrent des diffi-
cult-es serieuses et creent diverses ambiguYtes 7 . Ainsi, dans les 
spheres reservees aux provinces (souvent liees au concept de bicultu-
ralisme), le Canada peut en principe conclure des accords interna-
tionaux. I1 ne peut pas les mettre en oeuvre par la suite. Egale-
ment, les provinces ne peuvent agir pleinement dans les domaines qui 
leur sont reserves, n'ayant aucune competence internationale. 
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Sur le plan theorique, la these de la double personnalite interna-
tionale du Canada, pr8nee par le Quebec, ne cree pas un veritable 
precedent. Des federations comme l'Allemagne de l'Ouest, la Suisse, 
et daps une certaine mesure l'U. R. S. S. et les U. S. A., autorisent 
les Etats-membres, dans certaines conditions, a conclure des traites 
dans des domaines qui relevent de leur competence constitutionnelle. 

existe de nombreux cas ou des Landers allemands (v.g. traite entre 
le Zand Rhenanie-Palatinat et le Luxembourg, au sujet de la construc-
tion d'un barrage sur l'Our, 1958) et des cantons suisses (cantons de 
Lurgau et de Saint-Gall avec l'Autriche et deux Landers allemands, 
Baviere et Bade Wurtemburg, concernant la conservation des eaux du 
lac de Constance, 1960) ont participe a la negociation et a la signa-
ture d'accords internationaux, mais toujours avec l'assentiment prea-
lable ou posterieur de Bonn d'une part, et de Berne, de l'autre74. 
Des provinces canadiennes ont deja conclu des accords internationaux : 
l'Ontario avec le Minnesota, pour la construction du pont interna-
tional sur la riviere Pigeon; le Manitoba avec le Minnesota, pour la 
construction d'une route internationale. 

Les precedents juridiques a cet egard sont done nombreux. Il est 
faux de pretendre comme font fait certains juristes canadiens que 
cette question releve strictement du droit international. Le pro-
bleme est avant tout d'ordre constitutionnel et ne sera pas resolu 
tant et aussi longtemps qu'on s'en remettra,a des reformes dites 
a coutumieres *, sans delimiter de facon realiste les champs d'acti-
vites respectifs du federal et des provinces. En somme, comme le re-
connaissait le premier ministre Pearson, a it s'agit la d'un probleme 
inherent a notre systeme 	Les divergences de vues entre Quebec et 
Ottawa a ce sujet ajoutent a la difficult-6. 

Ottawa ne veut pas creer une situation qui consacrerait officielle-
ment et de fagon permanente un statut particulier pour le Quebec dans 
ce domaine. A la limite, it s'accommodera peut4tre d'une situation 
de fait dans des domaines n'interessant que le Quebec. De son cote, 
le gouvernement du Quebec, engage dans un processus de transformation 
et de revalorisation a tous les niveaux, est conscient de sa situa-
tion particuliere comme point d'appui de la societe canadienne-fran-
caise au sein de la federation canadienne. Malgre qu'il ne possede 
pas de souverainete externe, le Quebec considere qu'il a suffisamment 
d'attributions pour se designer comme un a Etat75  *. De plus, le 
gouvernement de Quebec entend utiliser tous les moyens dont it dis-
pose pour assurer son epanouissement au pays comme sur la scene inter-
nationale. 

Pour contrer les efforts du Quebec tendant a faire reconnaitre la 
these de la double personnalite internationale, Ottawa possedait des 
atouts majeurs, et, pour des raisons evidentes, ne pouvait aisement 
ceder dans un domaine aussi important que celui de l'exercice de la 
souverainete externe76. Ottawa n'etait pas refractaire, a prime 
abord, a l'extension concrete des competences provinciales a 
l'echelle internationale ni a l'acquisition par le Quebec des avan-
tages pratiques qui en decouleraient. La question de l'exercice 
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partiel de la souverainete exterieure en matiere d'immigration franco-
phone sera tres probablement soulevee un jour, comme l'a ete celle 
des relations culturelles avec les pays d'expression francaise. En 
soi rien ne s'y oppose. Ce qui effraie le gouvernement federal, 
c'est que Quebec a fait du probleme de sa personnalite internationale 
une question de principe et refuse a Ottawa le droit d'exiger une co-
ordination, et plus encore un droit de regard, dans les domaines de 
competence provinciale. 

faudra sGrement plusieurs annees avant que des normes puissent 
etre etablies qui satisferaient les exigences minimales du Quebec 
tout en restant compatibles avec les responsabilites du pouvoir cen- 
tral. Ou bien l'idee des a lois-cadres 	telles que definies le 
7 novembre 1965 parattra acceptable aux deux parties, ou bien, par 
la repetition de precedents, le Quebec en viendra a creer peu a peu 
une nouvelle situation de droit qui confirmera d'une autre maniere 
son statut particulier. Les subtilites juridiques n'ont guere d'em-
prise quand on croit, a tort ou a raison, defendre des interets vi-
taux. Comme le soulignait M. Gerard Pelletier, 
Si le gouvernement federal s'etait eveille plus tat a la necessite 
d'une politique plus conforme a la realite biculturelle du Canada, 
sans doute la querelle de l'hiver dernier sur le droit des pro-
vinces a conclure des ententes avec l'etranger n'aurait-elle meme 
pas ete soulevee77. 

La reconnaissance par Ottawa, au moins dans les faits, d'un statut 
particulier pour le Quebec dans ce domaine est certes une voie diffi-
cile, mais elle peut conduire a un arrangement politique acceptable. 
Ainsi, les interesses eviteraient de perdre la face tout en apportant 
a un difficile probleme une solution qui semble preferable a l'option 
separatiste. Au reste, le premier ministre Pearson le disait lui-
meme, en janvier 1964 : * We must recognize that Quebec in some vital 
respects is not a province like the others but the 44 homeland * of a 
people78  *. 

Ce qu'il faudrait, en somme, c'est la creation d'un mecanisme de co-
operation entre Quebec et Ottawa qui permettrait de repondre aux aspi-
rations internationales du Quebec, sans pour autant bouleverser 
completement les assises de la federation canadienne. La question 
depasse le cadre d'un debat academique ou d'un conflit juridique. Le 
probleme, malgre ses fortes incidences constitutionnelles, est avant 
tout d'ordre politique. Il est illusoire de penser qu'il peut etre 
resolu rapidement. L'intransigeance et le peu de comprehension du 
Canada anglais, qui se refuse a reconnaitre que le Quebec n'est pas 
une province comme les autres, s'ajoutant a l'impatience et la sensi-
bilite excessive de certains Canadiens francais, qui en matiere de 
politique etrangere prennent leurs desirs pour des realites, ne 
contribuent guere a une evolution favorable du debat. 



Chapitre V 	 Les elements economiques : 
les intergts 

C'est sans aucun doute dans la disproportion enorme entre l'impor-
tance des rapports economiques et commerciaux du Canada avec les 
U. S. A. et le Royaume-Uni et ceux comparativement peu developpes 
avec les pays de la communaute frangaise mondiale, qu'il faut voir 
l'un des freins les plus puissants a la mise en vigueur du bicultura-
lisme dans les relations etrangares canadiennes (voir l'appendice XX). 

n'est pas question ici de contester la necessite et le bien-
fonde de ces liens avec les deux principaux allies du Canada. Il 
s'agit simplement d'affirmer qu'etant donne le caractare biculturel 
du pays, it est de Vint-ex.-et mgme du Canada d'augmenter le volume de 
ses echanges commerciaux avec la France et le monde francophone en 
general, afin de reduire sa dependance economique vis-a-vis des 
U. S. A. et d'etablir un meilleur equilibre dans la repartition de 
ses echanges internationaux. 

A. Le commerce international 

Le enorme influence qu'exercent les U. S. A. dans l'economie cana-
dienne empgche dans une large mesure la formulation d'une politique 
etrangere canadienne totalement independante. Ces elements nuisent 
aussi au developpement de la cooperation entre les deux peuples fonda-
teurs qui contribuerent l'un et l'autre a enrichir un commun patri-
moine national. 

En 1965, le Canada acheminait 55 % de ses exportations vers les 
Etats-Unis, alors que 64 % de ses importations provenaient de son 
voisin du sud; it dirigeait 20 % de ses exportations vers la Grande-
Bretagne, et lui achetait en retour des produits comptant.  pour 10 % 
de ses importations. En 1963, le Canada a exporte aux Etats-Unis 
pour $ 3,8 milliards mais it a importe de ce meme pays pour $ 4,4 
milliards, creant ainsi un deficit commercial de $ 678 millions. Ce-
pendant, dans ses echanges avec la Grande-Bretagne, le Canada a rea-
lise en 1963 un surplus de $ 479 millions qui compense en partie le 
deficit decoulant de ses rapports commerciaux avec les Etats-Unis. 
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En comparaison, le volume des echanges franco-canadiens semble de-
risoire. Ainsi, pour 1964, les exportations du Canada vers la France 
s'elevaient a $ 79,4 millions (25 % de plus qu'en 1963) alors que les 
importations du Canada en provenance de la France totalisaient pour 
la meme armee $ 62,8 millions, soit 8 % de plus qu'en 1963. Du reste, 
la balance commerciale a toujours ete favorable au Canada (v.g. 
$ 16,6 millions en 1964), sauf en 1959 ($ 13,3 millions en faveur de 
la France). La France se situe au dixieme rang des pays qui achetent 
du Canada et au cinquieme rang de ses fournisseurs. Cela represente 
14 % des ventes et 17 % des achats canadiens avec les pays de la 
Communaute economique europeenne, mais moins de 1 % du total des ex-
portations et des importations canadiennes79. 
Si l'on complete le tableau en mentionnant le fameux systeme des 
N preferences imperiales * qui regissent les echanges entre membres 
du Commonwealth, on voit tout de suite que la France est nettement 
desavantagee. D'autant plus que la nature meme des exportations 
canadiennes « colle n on ne peut mieux a la demande britannique80. 

L'accroissement des echanges commerciaux avec les pays francophones 
ne serait certes pas une panacee. Mais, en cessant de repeter que 
les economies canadienne et frangaise ne sont pas complementaires, 
que le faible rythme des echanges commerciaux du Canada avec la 
France est ineluctable et, surtout, en posant plus de gestes concrets 
en vue de remedier a cette facheuse situation, it se pourrai.t qu'il 
en resulte deux effets favorables pour le Canada : premierement, l'ac-
croissement des echanges avec la France permettrait de desserrer quel-
que peu l'etreinte economique des Etats-Unis; deuxiemement, la me-
fiance traditionnelle de nombreux Canadiens frangais envers Ottawa 
diminuerait sans doute, et ils accepteraient plus facilement de 
confier au gouvernement central la defense et la promotion des inte-
rats economiques du Quebec a l'echelle internationale (voir 1'appen-
dice XXI). 

Peut-on penser, avec le secretaire parlementaire du ministre du 
Commerce, qu'en plus de la participation du Canada aux organismes 
mondiaux et regionaux, de son adhesion au Commonwealth et de son bon 
voisinage avec les Etats-Unis, 

un quatrieme pilier de la politique etrangere canadienne soit en 
voie de construction : celui de la collaboration intime et effi-
cace avec la France, collaboration bien naturelle, puisqu'elle 
jaillit des ressemblances culturelles et politiques et des inte-
rets economiques les plus concrets de nos deux pays81. 

Wevolution recente des relations franco-canadiennes et franco-quebe-
coises pennet de le croire. Premierement, 
les echanges culturels offrent des possibilites quasi illimitees; 
plusieurs barrieres commerciales pourraient etre abaissees en y 
mettant beaucoup de perseverance et de bonne volonte; les investis-
sements, bons en soi, peuvent aussi conduire a l'augmentation de 
l'activite commerciale; le Quebec peut etre, doit etre meme, l'in-
termediaire de cet accroissement des communications culturelles 
et economiques entre nos deux pays. Il y a de part et d'autre des 
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reticences et parfois des exclusivismes a combattre, mais, au 
meilleur de ma connaissance, les plus beaux espoirs sont justi-
fies82. 

En deuxieme lieu, la rencontre de Gaulle-Pearson en janvier 1964 a 
certainement ouvert une ere nouvelle dans les relations du Canada 
avec la France. L'echange de nombreuses missions commerciales depuis 
janvier 1964, la creation de liens permanents entre parlementaires 
francais et parlementaires canadiens representent des gestes positifs 
et profitables a l'ensemble du pays. Le secretaire d'Etat aux Af- 
faires exterieures confirmait cette nouvelle orientation de la poli- 
tique etrangere canadienne en declarant recemment a Montreal : 
Nous avons pris l'habitude de faire grand cas des relations 
etroites qui nous lient a la Grande-Bretagne, au Commonwealth et 
aux Etats-Unis, du fait qu'elles touchent plusieurs domaines et 
sont tres profitables a l'ensemble du Canada. Je concois nos re-
lations avec la France de la meme facon. La position de la France 
en Europe, en Afrique et dans plusieurs autres parties du monde, 
dans les domaines de la culture, de la technologie et du commerce, 
compte tenu de nos propres raisons exigeant le maintien de rela-
tions etroites avec l'un de nos pays d'origine, nous incite a ac-
corder une attention speciale a nos relations avec cette nation. 

En elargissant cette nouvelle dimension de notre politique, je 
crois que nous aidons a renforcer l'unite nationale dans notre pays. 
Nous developpons par la notre volonte d'agir en tant que nation et 
nous ouvrons de nouvelles voies a notre diplomatie dans le monde83. 

B. Les investissements strangers 

L'economie canadienne s'est developpee rapidement depuis la fin de 
la guerre et it n'y a aucun doute que les investissements americains 
sont largement responsables de cet essor prodigieux. Des statis-
tiques recentes indiquent que les Americains contr6lent 90 % de l'in-
dustrie de l'automobile et des pieces de rechange, 80 % de l'indus-
trie du caoutchouc, 64 % des manufactures d'appareils electriques, 
50 % de l'industrie chimique, 43 % des moulins de pulpe et de papier, 
70 % de l'industrie du petrole et du gaz naturel et 52 % de l'indus-
trie miniere et de la transformation du minerai84. Un commentateur 
politique canadien-anglais a pu dire a ce propos : 

Such a concentration of foreign investment has never been equalled 
in any other country except where there was a colonial relation-
ship or some dependency status. In our case, it was not, of course, 
caused by colonialism, but by the fact that the emergence of the 
United States as an exporter of capital coincided with a surge of 
economic development in Canada. But it is not surprising that some 
Canadians began to feel like M colonials s and to believe that 
something should be done to resist the friendly pressure from the 
United States that seems likely to engulf us85. 

Personne n'osera pretendre que le Canada n'a pas besoin des capi-
taux strangers. Seulement, it semble qu'en n'imposant aucune limite, 
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aucune entrave, et pas de reglementation legislative, les Canadiens 
ni ont pas semble comprendre que de vastes secteurs de leur economie 
allaient ainsi leur echapper. Comme le rappelait l'ancien ministre 
de la Sante du Quebec, M. Eric Kierans, le Canada est souvent a la 
merci des decisions prises a l'etranger : les compagnies americaines 
traitent leurs succursales canadiennes comme des parties integrantes 
de leur complexe economique. On admettra volontiers qu'une telle em-
prise sur l'economie canadienne risque de compromettre gravement les 
chances de survie du Canada face au geant americain. 

y a toujours eu une forte reaction au Canada contre cette domina-
tion etrangere. Deja, le 15 novembre 1960, M. Walter L. Gordon decla-
rait : 
Faute de comprehension et de concessions, le Canada se verra 
contraint de recourir a des solutions unilaterales... Nous sommes 
une nation trop fiere et trop realiste pour accepter que les Etats-
Unis dominent l'economie canadienne d'une facon aussi marquee 
qui lls font fait depuis dix ans86. 

On connait d'autre part les recommandations de la Commission royale 
d'enquete sur les perspectives economiques au Canada : 

obliger les societes americaines au Canada a vendre de 20 a 
25 pour cent de leur capital-actions a des Canadiens, afin qu'une 
certaine influence locale s'y fasse sentir; 

exiger l'admission de Canadiens dans le bureau de direction; 
exiger la publication d'un rapport financier sur les activites 

au Canada; 
s'assurer (cela s'adresse aussi aux gouvernements provinciaux) 

de la participation canadienne avant de ceder les droits d'exploita-
tion des ressources naturelles87. 

Les Canadiens ont d'autres objections a formuler a l'encontre d'une 
trop grande influence economique americaine au pays : 
We say, for example, that American subsidiaries do not employ 
enough Canadians, especially in senior management positions. 
That they do not have independent Canadian directors. That they 
tend to buy their components and services from the United States 
rather than from available Canadian sources. That they do not 
allow Canadians to buy shares in companies that exploit Canadian 
resources and markets. That they do little research in Canada and 
do not contribute generously to Canadian charities. And that they 
are restricted by their parent companies from making vigorous 
efforts to increase Canadian exports88. 

Bien entendu, une legislation canadienne sur les investissements 
strangers ne reglera pas tous les problemes. D'ailleurs, le Canada 
aurait-il une politicise etrangere plus independante si son 6conomie 
dependait moins des Etats-Unis ? Probablement, mais, posse en ces 
termes, cette question fait davantage appel a des schemes de la pre-
miere moitie du XXe siecle qui a ceux de l'epoque contemporaine. Meme 
si le Canada reduisait considerablement l'emprise economique des 
Etats-Unis, cela ne reduirait pas necessairement l'impact de l'ameri- 
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can way of life sur la vie canadienne. 

La question fondamentale est la suivante : • Est-il plus important 
de donner la priorite a l'amelioration constante de notre niveau de 
vie plutat qu'au respect et a la promotion de notre genre de vie ? * 
Si le genre de vie est etroitement lie a la mentalite propre dune 
societe, le niveau de vie est un besoin universel qui tient peu 
compte des traits particuliers. Le Canada n'a pas necessairement A 
choisir entre ces deux phenomenes, mais bien a leur reconnaitre une 
place egalement importante dans sa pratique internationale. 

En sauvegardant les valeurs qui lui sont propres, qui lui conferent 
une identite particuliere sur la scene internationale, le Canada assu-
rera le developpement de la notion de la dualite culturelle dans sa 
politique etrangere. Il est done important pour lui de s'associer de 
diverses manieres avec des pays qui peuvent lui donner un appui ferme 
dans sa recherche d'un meilleur niveau de vie comme dans ses efforts 
pour sauvegarder et ameliorer son genre de vie. 

Il est urgent que le Canada encourage la venue au pays de capitaux, 
de techniciens, qui peuvent contribuer avantageusement a sa vie eco-
nomique et culturelle. 



Deuxieme partie 	 Conditions nouvelles : facteurs favorables 
a la reconnaissance du biculturalisme 

Dans cette deuxieme partie, nous tenterons d'expliquer les raisons 
qui, sur le plan interne comme sur le plan international, ont encou-
rage le Canada a rendre sa politique etrangere plus representative de 
la dimension biculturelle du pays. Pourquoi, par exemple, les 
leaders canadiens ont-ils porte une plus grande attention aux aspira-
tions internationales des Canadiens de langue francaise ? Pourquoi 
Ottawa a-t-il finalement consenti a modifier sensiblement sa poli-
tique etrangere de facon a mieux refleter les aspirations des deux 
majorites du pays ? L'approche fonctionnaliste, que le gouvernement 
canadien semble avoir choisie dans l'elaboration et la mise en oeuvre 
de sa politique internationale, sera-t-elle favorable a une extension 
du biculturalisme dans ses affaires exterieures ? 

Nous n'entendons pas decrire dans le detail les realisations re-
centes de la politique internationale canadienne. Nous examinerons 
plutSt les facteurs favorables a l'affirmation, dans sa pratique in-
ternationale, du caractere biculturel du Canada. Its sont pour la 
plupart relies a l'action du Quebec, a la reaction du gouvernement 
d'Ottawa, et a certaines pressions internationales. 



Chapitre VI 	 L'action du Quebec 

A. Volonte du Quebec d'agir sur la scene internationals 

1. Les motifs et les gestes 

Plusieurs se sont interroges sur les motifs gui ont favorise l'eclo-
sion d'une • action internationale quebecoise" n. En bref, ce sont 
les suivants : d'une part, depuis quelques annees le Quebec a le sen-
timent de representer et de defendre les interets de la nation cans-
dienne-frangaise, et cela a tous les niveaux; d'autre part, la 
conjoncture internationale (montee de la France, poussee de la commu-
naute francophone dans le monde) a favorise le rapprochement des pays 
d'expression frangaise. Ainsi, le Quebec a ete amens A sortir de son 
isolement traditionnel. Pour etre valable cette explication ne 
constitue pas une reponse complete. 

Si le role du Quebec sur la scene mondiale a toujours eta fort res-
treint, it lui permet cependant de justifier, dans une certaine me-
sure, sa pretention a la competence internationale dans les domaines 
que lui reconnatt la constitution. 

Plusieurs raisons expliquent le peu d'empressement du Quebec au 
cours des generations precedentes. Autrefois, les relations inter-
nationales etaient confinees a des secteurs tres limites (securite, 
defense, commerce, accords politiques). Aujourd'hui, les achanges 
internationaux embrassent a peu pres toutes les realites sociales, 
economiques et culturelles, si bien qu'A peu pres toutes les poli-
tiques internes ont, de nos jours, des incidences internationales 
(v.g. signalisation routiere, heures d'emplois, etc.). Il est donc 
naturel qu'on reflechisse davantage aux repercussions interetatiques 
de ces politiques. De plus, longtemps replie sur lui-meme, le Quebec 
s'est peu interesse aux questions internationales. Il est vrai cepen-
dant qu'il devait, face a la poussee centralisatrice d'apres-guerre, 
consacrer ses efforts a la defense de sa competence interne. Ainsi, 
it n'a su ni pu songer plus tat a exercer plus activement sa souve-
rainete exterieure. Mais a l'heure de la a decentralisation ., le 
Quebec a davantage la possibilite d'envisager une action interna- 
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tionale. Finalement, des raisons d'ordre historique ont fait que les 
Quebecois n'aient pas pris plus tot conscience de la chose interna-
tionale — qui osera affirmer par exemple que Maurice Duplessis ait 
ete fortement interesse a voir le Quebec jouer un role international 
important ? Mais depuis quelques annees, en raison de la conjoncture 
aux niveaux provincial, federal et international, la population cana-
dienne-francaise manifeste son intention d'affirmer sa presence a 
l'etranger. 

On sait par ailleurs que, des le XIXe siecle, le Quebec avait 
etabli, comme les autres provinces, des agences a vetranger. 
semble que les regimes provinciaux voulaient assurer eux-memes la 
promotion de leurs interets a l'etranger dans des domaines comme l'im-
migration, l'agriculture et le commerce. Le Quebec a etabli son pre-
mier poste a Londres, en 1868; it devait etre ferme quelques annees 
plus tard. Celui de Paris fonctionna de 1882 A 1911, et y agissait 
comme representant officiel du gouvernement federal et de celui du 
Quebec. La promulgation de la loi de 1911 permit au gouvernement du 
Quebec de nommer un agent general en Grande-Bretagne et un autre en 
Belgique. Les representants du Quebec relevaient alors du premier 
ministre. Aujourd'hui, selon la loi de 1961, les delegues et agents 
generaux du Quebec a l'etranger relevent du ministere de l'Industrie 
et du commerce. 

Comme toutes les autres provinces, le Quebec a pratique une poli-
tique favorisant son rayonnement a l'etranger; ainsi, son agence a 
New York a contribue a faire connaitre ses ressources naturelles et 
son originalite culturelle en Amerique du Nord. Rien, dans la consti-
tution, n'empechait le Quebec d'ouvrir des agences de commerce et de 
tourisme a l'etranger, mais elles n'avaient, sauf dans le cas de 
Londres, aucun caractere officiel. 

Le probleme s'est pose lorsque le Quebec a voulu obtenir pour sa 
delegation generale a Paris un statut comparable a celui de son 
agence de Londres. Aucun probleme serieux n'aurait vraisemblablement 
surgi si le Quebec n'avait voulu pour son representant a Paris le 
statut privilegie accord6 a son agent a Londres. Le developpement de 
la delegation generale a Paris exigeait, it faut bien le reconnaitre, 
que certains privileges et immunites, normalement devolus aux agents 
consulaires, soient accordes aux agents du Quebec, notamment l'exemp-
tion de certains droits de douane pour les fournitures necessaires a 
la bonne marche de la delegation. Ce sont donc, entre autres, des 
raisons economiques qui auraient incite le Quebec a formuler cette 
demande". 

Par la Maison du Quebec a Paris, le Quebec et la France ont etabli 
entre eux des liens de plus en plus etroits. Cette relation pren-
drait un caractere officiel par la signature, le 27 fevrier 1965, 
d'une • entente *. MM. Gerin-Lajoie, ministre de l'Education, et 
Claude Morin, sous-ministre des Affaires federales-provinciales, re-
presentaient 1'Etat du Quebec, et MM. Basdevant, directeur general 
des Affaires culturelles au ministere des Affaires etrangeres, et 
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Christian Fouchet, ministre de l'nucation nationale, representaient 
la France. Cet accord prevoyait la creation d'une commission mixte 
franco-quebecoise. Reunie a Quebec les 26 et 27 mai 1965, elle a de-
fini clairement l'etendue et les modalites de la cooperation dans les 
domaines de l'enseignement et de la recherche scientifique. Cette 
commission represente une des premieres institutions permanentes qui 
verront a harmoniser et a developper les rapports (culturels, scienti-
fiques et techniques) entre Quebec et Paris. Une deuxieme seance a 
eu lieu a Paris en novembre 1965. Cette fois, les accords portaient 
sur le cinema, la television, la linguistique, l'echange d'artistes 
et les expositions d'oeuvres d'art. De son cote, Ottawa signait, le 
17 novembre, un accord-cadre avec Paris prevoyant la creation d'une 
commission mixte franco-canadienne chargee de veiller a l'execution 
des ententes autorisant des programmes d'echanges et de cooperation 
d'ordre culturel, scientifique et technique, entre Paris et n'importe 
laquelle des provinces canadiennes qui en ferait la demande. Ainsi, 
Ottawa s'assurait d'un certain droit de surveillance sur les rela-
tions entre Quebec et Paris. D'autres gestes, comme l'ouverture 
d'une delegation economique a Milan, d'un bureau du tourisme a New 
York, la creation d'une commission interministerielle des relations 
exterieures du Quebec et l'etablissement d'une direction des pro-
grammes internationaux du ministere des Affaires culturelles, vien-
dront graduellement affirmer la presence du Quebec sur la scene inter-
nationale. 

Ces donnees politiques et psychologiques forment, sur le plan stra-
tegique, la base reelle des aspirations du Quebec en matiere de poli-
tique etrangere. Le Quebec s'est transforms radicalement au cours 
des dernieres annees. I la recherche de son identite, le Quebec a 
compris la necessite et l'importance d'utiliser pleinement tous les 
moyens mis a sa disposition pour consolider, developper et faire va-
loir sa personnalite. Or, comme a peu pres tous les secteurs de la 
vie economique et sociale ont maintenant des repercussions interna-
tionales, le gouvernement du Quebec a senti le besoin d'une politique 
et d'une action qui assureraient au Quebec une certaine personnalite 
internationale. Cela etait a prevoir a la suite des changements ra-
dicaux survenus dans la vie politique quebecoise. En effet, les Cana-
diens frangais ont de plus en plus eprouve la necessite d'entrer en 
contact avec la communaute francophone mondiale laquelle s'est elar-
gie et s'est affirmee rapidement au cours de la derniere decennie. 
Cette montee rapide de plusieurs pays francophones a constitue un 
autre stimulant a l'action du Quebec sur le plan international. 

D'une part, it etait illusoire de croire qu'une pratique constitu-
tionnelle confuse pourrait contenir longtemps encore les aspirations 
du Quebec. On se retrouve devant le paradoxe suivant o ceux-la meme 
qui autrefois se plaisaient a reprocher au Quebec son repliement et 
a reclamer la fin de son isolement sont les memes qui, aujourd'hui, 
se mefient des efforts du Quebec en vue d'acquerir, sans passer par 
Ottawa, une certaine competence internationale. D'autre part, pour 
certains Quebecois, l'exercice partiel de la competence interna- 
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tionale apparait a certains egards, non pas comme une fin en soi, 
mais comme un simple moyen d'affirmer la souverainete du Quebec face 
a Ottawa. Devant des attitudes aussi tranchees, qui simplifient 
d'ailleurs dangereusement les donnees d'un probleme fort complexe, 
on imagine mal que le dialogue puisse etre fructueux. 

Et ce n'est pas tout. Le Quebecois considere que ses interets a 
l'etranger ont "ete desservis jusqu'a recemment par Ottawa. Il a 
fallu attendre 1960 pour voir le ministere des Affaires exterieures 
adopter une politique qui respecte la dualit6 culturelle canadienne 
au chapitre de l'administration. Jusqu'alors, le Canadien frangais 
qui voulait faire carriere dans les affaires exterieures du pays de-
vait, disait-on, s'integrer des le depart a la mentalite canadienne-
anglaise pour reussir. En outre, l'incapacite d'Ottawa d'etablir des 
relations etroites avec la communaute francaise et surtout l'attitude 
du Bureau de l'aide exterieure qui n'a reussi, entre 1950 et 1964, a 
consacrer qu'un deux-cent-cinquantieme (1/250e) de son budget a des 
programmes concernant les pays de langue ou d'influence frangaise91, 
sont autant de raisons suffisantes pour comprendre une bonne partie 
des deceptions du Quebec. Ce qui etonne surtout, c'est l'aisance 
avec laquelle on a etabli toutes sortes de programmes dans des an-
ciennes colonies britanniques, alors qu'il a fallu attendre jusqu'a 
aujourd'hui pour que l'on consacre des sommes substantielles a 
l'Afrique frangaise. Pis encore, on n'arrivait meme pas, en 1963-
1964, a depenser les sommes que la Chambre avait votees a cet effet92. 

Tous les observateurs impartiaux sont d'accord : Ottawa a fait, au 
cours des trois ou quatre dernieres annees, des efforts louables pour 
corriger les erreurs du passé et faire en sorte que la politique 
etrangere soit formulee et appliquee selon des normes qui respectent 
mieux la dualite canadienne. Malheureusement, l'image que se fait 
actuellement le citoyen du Quebec de la conduite des affaires exte-
rieures est nourrie par la pratique d'un ministere qui dans le passé 
s'est peu soucie du caractere biculturel du Canada. Il y a quelques 
annees a peine, les etudiants de l'universite Laval, desirant entrer 
au ministere, etaient interroges en anglais dans la ville de Quebec; 
on aura la un indite, minime certes mais fort r6velateur, de l'am-
biance qui prevalait alors a Ottawa. Il est vrai que la situation 
s'est sensiblement amelioree au cours des dernieres annees, mais on 
comprend mal qu'il ait fallu attendre si longtemps. 

Cela est regrettable, car cette image du passé reussit a ternir une 
realita nouvelle oil Ottawa tient davantage compte des aspirations du 
Quebec en matiere de politique internationale. Il est malheureux que 
trop de porte-parole bien intentionnes du ministere des Affaires 
etrangeres aient a subir actuellement les consequences d'uiie poli-
tique a courte vue pratiquee par leurs predecesseurs. Le fait de-
meure que plusieurs Canadiens frangais ont reellement perdu confiance 
en Ottawa et ne voient dans les ameliorations actuelles que des mani-
festations de la politique du 41 trop peu, trop tard *. 
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2. Les consequences 

Il est certes difficile de prevoir des aujourd'hui quelles pourront 
etre toutes les consequences de cette action internationale. Mais vu 
l'importance de la question, it semble indispensable de s'interroger 
sur les repercussions possibles qui peuvent resulter des discussions 
en cours. 

a. 2 cour•te echeance 
La prise de conscience par le Quebec de la chose internationale et 

sa decouverte d'un sens collectif sont deux phenomenes nouveaux avec 
lesquels it faudra compter dorenavant. Il est illusoire de pretendre 
que les aspirations internationales du Quebec ne sont que les a mani-
festations excentriques d'un petit groupe de nationalistes soucieux 
d'envenimer constamment les rapports Quebec-Ottawa. Manifestement, 
aucun parti au pouvoir au Quebec n'oserait, dans les circonstances 
actuelles, faire marche arriere dans un domaine ou le Quebec s'est en-
gage avec autant d'ardeur et de determination. Aucun groupe poli- 

tique, qui se veut veritablement representatif du Quebec d'aujour-
d'hui, ne peut se le permettre actuellement. 

La premiere consequence est donc d'ordre psychologique. I1 faudra 
s'habituer, au cours de la prochaine generation, a entendre le Quebec 
affirmer le principe de la double personnalite internationale et a le 
voir chercher a acquerir, par divers moyens, le droit de negocier et 
de conclure seul des ententes internationales, dans les spheres qui 
relevent normalement de sa competence legislative. 

On peut s'attendre d'autre part a ce que, dans un avenir assez rap-
proche, le Quebec ouvre de nouvelles agences commerciales et cultu-
relles dans des pays d'expression frangaise autres que la France. Na-
turellement, cela ne posera aucun probleme veritable si le Quebec 
n'exige pas pour ses representants de privileges particuliers. 

Le comportement d'Ottawa est moins facilement previsible. On peut 
supposer, en premier lieu, que le gouvernement federal se montrera 
plut6t reticent. Rappelons qu'en juin 196593, M. Bennett, le premier 
ministre de la Colombie-Britannique, affirmait que les provinces de"-
tiennent le droit exclusif de negocier avec l'etranger en ce qui a 
trait aux richesses naturelles. Cette prise de position du premier 
ministre de la Colombie-Britannique menace de rompre un equilibre de--
neat que l'on tentait d'etablir de facto entre Quebec et Ottawa. Il 
est a peu pres certain, dans de telles circonstances, qu'Ottawa ne 
pourra reculer, sur le plan des principes du moins. 

En deuxieme lieu, face a l'irreversibilite des prises de position 
du Quebec, on peut s'attendre a ce que le gouvernement federal s'ef-
force de donner a la conduite de ses affaires exterieures un carac-
tere biculturel, tant a l'echelon administratif que dans l'applica-
tion de sa politique etrangere. Ce serait la une facon plus positive 
de repondre aux critiques sans cesse formulees a son endroit par les 
Canadiens frangais. Il est probable qu'au cours des prochaines an-
'lees Ottawa developpera considerablement ses relations avec les pays 
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francophones, sur les plans de la representation et de l'assistance 
bilaterale. On peut donc entrevoir que les tentatives pour faire de 
nos relations avec la France le quatrieme pilier de notre politique 
etrangere  (apres les Etats-Unis, les organismes mondiaux et le 
Commonwealth) seront plus fructueuses que par le passe. Mais it est 
tres difficile, en ce moment, d'en analyser la portee exacte. I1 ne 
serait pas etonnant non plus que, pour satisfaire a l'opinion cana-
dienne-francaise, l'activite internationale canadienne en Amerique 
latine soit sensiblement developpee94. 

Au chapitre de l'aide a l'etranger, on peut etre assure de l'augmen-
tation quantitative de l'assistance canadienne aux pays francophones; 
cependant, seules l'instauration d'un climat nouveau et la reorganisa-
tion de la structure administrative du Bureau de l'aide exterieure 
permettraient aux Canadiens francais qui s'y trouvent actuellement 
d'exercer une influence determinante; ce qui n'est pas le cas A 
l'heure actuelle95. 

ne s'agit nullement de pretendre ici que notre politique etran-
gere doive representer autant les aspirations des Canadiens frangais 
que celles des Canadiens anglais en matiere d'affaires interna-
tionales. La politique etrangere est plus une question d'interets 
que de sentiments. Il ne conviendrait pas d'exiger d'Ottawa qu'il 
mette en branle des programmes internationaux qui iraient a l'en-
contre de ses interets, uniquement pour repondre a l'attente des Cana-
diens francais. 

importe moins d'implanter de nouvelles techniques, de boulever-
ser un appareil etatique complexe, ou d'exiger la mise au rancart de 
nos politiques actuelles, que de veiller a l'etablissement d'un cli-
mat ou les aspirations internationales de la societe canadienne-fran-
caise ne seraient plus simplement considerees a posteriori, mais 
joueraient un role fondamental dans l'elaboration de la politique 
etrangere canadienne. 

cet egard, l'accord-cadre entre le Canada et la France constitue 
une illustration de la volonte d'Ottawa d'apporter une solution a ce 
probleme. I1 comporte de serieux avantages, en ce sens qu'il permet 
a toutes les provinces, notamment au Quebec, d'evoluer dans un cadre 
assez large et cela durant plusieurs annees. Certes le Quebec atten-
dait mieux; mais l'on doit reconnaitre qu'il s'agit la d'une ameliora-
tion tres nette sur la situation anterieure. 

b. 2 longue e"chjance 
Aux yeux d'Ottawa, les accords-cadres representent la solution a 

longue echeance et se situent a la limite des concessions qu'il peut 
offrir aux provinces en matiere de politique etrangere; mais, faut-il 
s'en surprendre, cette solution n'assure pas le minimum reclame par 
le Quebec. On peut donc s'attendre a des echanges verbaux entre les 
deux gouvernements qui, a moins de revirements majeurs, pourraient 
devenir plutat acerbes a certains moments. Quelle forme ces exer-
cices verbaux prendront-ils ? La reponse a cette question depend de 
plusieurs facteurs. 
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En premier lieu, elle depend probablement plus de la reaction des 
pays avec lesquels le gouvernement provincial desire entretenir des 
relations que de la volonte soutenue du Quebec d'acceder a la person-
nalite internationale dans les domaines qui relevent directement de 
sa competence. A l'encontre du Quebec, les Etats en cause, meme les 
jeunes pays francophones d'Afrique, n'ont pas pour objectif premier 
d'acquerir une competence internationale — ils la possedent deje —
mais de defendre et de promouvoir des interets. Il est presentement 
impossible de prevoir s'il ira toujours de leurs interets de deve-
lopper des rapports avec le Quebec, au risque de compromettre leurs 
relations avec Ottawa ou de creer de malencontreux precedents dont 
ils ne voudraient plus un jour garantir les suites. Le contraire 
peut etre aussi vrai et le Quebec, semble-t-il, mise aujourd'hui sur 
cette possibilite. 

La cote de prestige du Quebec en France n'a jamais ete aussi haute 
qu'actuellement. En maintes occasions, le president de Gaulle a ma-
nifest-6 un attachement particulier pour le peuple canadien-francais. 
Mais qui osera pretendre qu'il en sera toujours ainsi ? Les succes-
seurs du general, formes a l'ecole du fonctionnalisme international, 
se preoccuperont-ils autant des aspirations internationales du Que-
bec ? Cependant, le developpement considerable des echanges franco-
quebecois et leurs institutionnalisations sous diverses formes, et le 
rapprochement des deux communautes resultant de l'intensification des 
rapports entre les personnes et les groupes, ne peuvent que creer des 
conditions favorables a la mise au point de programmes avantageux 
pour les deux parties en cause. 

En outre, it ne serait pas etonnant qu'e longue echeance le Quebec 
developpe son propre programme d'aide a l'endroit de la communaute 
francophone a laquelle it appartient de plein droit. Un tel pro-
gramme existe deje, quoique modeste, mais a l'heure de son expansion 
economique interne, le Quebec ne peut veritablement se priver des ca-
pitaux, techniciens et specialistes dont it a besoin et qui sont en 
nombre insuffisant. A l'heure du rapport Parent, peut-il se departir 
d'un personnel enseignant fort en demande ? 

On peut egalement s'interroger sur les pretentions du Quebec a 
jouer un role dans les institutions specialisees de l'O. N. U., comme 
l'Unesco, 1'O. I. T., et dans une certaine mesure, l'Organisation 
pour l'alimentation et l'agriculture et l'O. M. S., qui oeuvrent dans 
des domaines s'apparentant beaucoup a ceux reserves aux provinces par 
la constitution canadienne96. Plusieurs voudraient que le Quebec 
jouisse des mimes avantages que l'Ukraine et la Bielorussie. Theori-
quement, la chose est peut-titre possible; mais meme en admettant 
qu'Ottawa en vienne a accepter l'idee d'un statut particulier pour le 
Quebec, on voit mal que les autres pays federaux acceptent une pra-
tique internationale qui leur semblerait un precedent dangereux. 

Comparer la situation qu'occuperait le Quebec dans les institutions 
specialisees a celle de l'Ukraine et la Bielorussie fausse la veri-
table optique du probleme. Pour que le Quebec en vienne un jour a 
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participer * officiellement g ces organisations specialisees (il 
pourrait le faire a titre officieux dans les organes subsidiaires de 
celles-ci), it faudra qu'il fasse la preuve que sa contribution sera 
positive. Si le Quebec accedait a l'independance, c'est plus A des 
escarmouches verbales que nous assisterons que g une pratique veri-
table au cours des 10 prochaines arm-6es. Cependant, une conjoncture 
internationale differente permettrait peut-gtre de denouer l'imbro-
glio juridique actuel en faveur du Quebec. 

La question de l'action internationale du Quebec reyCt une impor-
tance particuliere, non pas d'abord a cause de sa difficulta intrin-
segue, mais surtout a cause des circonstances ou elle a eta posse et 
du cadre dans lequel elle evolue. Le climat tendu des relations 
entre Quebec et Ottawa, joint a une situation constitutionnelle am-
bigug, place le probleme dans une perspective particuliere et lui 
donne une ampleur qu'il n'aurait pas dans d'autres conditions. Si 
l'on tient compte de la situation sans cesse menaces des Canadiens 
frangais en Amerique du Nord, on remarque que les relations que le 
Canada entretient avec la France sont minimes en comparaison avec 
celles qui l'unissent au monde anglophone. 

B. Montee du mouvement independantiste 

ne fait aucun doute que la nouvelle prise de conscience des Cana-
diens frangais, et tout specialement la montee du mouvement separa-
tiste, ont transforms la vie politique canadienne. Un des effets 
principaux a ate d'attirer un peu l'attention sur les aspirations in-
ternationales des Canadiens frangais. M. Marcel Chaput, leader inde-
pendantiste, lancait un jour la remarque suivante : « Un separatiste 
est un Canadien frangais qui est plus impatient que les autres et qui 
a le courage de dire a voix haute et publiquement ce que tout Quebe-
cois pense secretement. •  Mme si cette affirmation n'est pas tout a 
fait veridique, elle fait toutefois reflechir les Canadiens frangais 
moins impatients et les pousse souvent a se demander si leurs propo-
sitions tendant a promouvoir le biculturalisme sont bien comprises 
par leurs compatriotes anglophones. Une enquete publiee en novembre 
1963 par le magazine Maclean's etablissait que 13 % des Canadiens 
frangais sont favorables au separatisme, alors que 43 Z y sont oppo-
ses; d'un autre Cate, 45 % sont d'avis que leurs interets comme 
groupe ne sont pas bien defendus a Ottawa. Les efforts pour une plus 
grande reconnaissance du biculturalisme, tant sur le plan interne que 
sur le plan externe, vont-ils pousser les autres Canadiens a s'identi-
fier de plus en plus avec leurs voisins du Sud ou bien favoriseront-
ils un plus grand rapprochement avec .c this strange and alien people 
from Quebec s, pour reprendre les termes d'un observateur anglo-cana-
dien97  ? 

La position separatiste est bien connue au Canada". Moins connue 
toutefois est cette realita qui a frappe les membres de la Commission 
d'enquete sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1964-1965 : 
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Sauf erreur, nous n'avons pas entendu un seul partisan avoue du 
statu quo. Tous les partisans se sont declares plus ou moms me-
contents de la situation du Canada francais et du Quebec dans la 
Confederation99. 

Cette affirmation laisse voir que les Canadiens frangais attendent 
avec impatience des changements dans le regime actuel. Si les separa-
tistes et les quasi-separatistes sont encore en minorite, l'option se-
paratiste est neanmoins consideree par plusieurs Canadiens francais 
comme « une option raisonnable qu'il serait sage d'examiner de plus 
pres, et non plus comme un phenomene etrange et incongru100  •. La 
creation de partis separatistes et leur participation aux elections 
entraineront des consequences importantes sur toute la vie politique. 
Ces partis ne recolteront probablement qu'un faible pourcentage du 
vote, mais peut-etre en obtiendront-ils assez pour influencer la 
configuration politique generale. Its deviendront probablement une 
force avec laquelle it faudra « composer * au cours de la prochaine 
generation. 

La presence de partis separatistes poussera probablement les deux 
grands partis quebecois a miser davantage sur l'option nationaliste. 
Par consequent, le parti liberal quebecois et l'Union nationale ne 
pourront attenuer ou mettre au rancart certains programmes qui 
tendent a affirmer la personnalite internationale du Quebec. Le gou-
vernement federal ne devrait pas s'attendre dans les circonstances a 
une diminution des « revendications internationales s du Quebec, mais 
au contraire. 

Face aux pressions du Quebec, de plus en plus de Canadiens en vien-
dront a croire que la raise en oeuvre du biculturalisme au pays est la 
seule voie possible si l'on veut empecher la desintegration de la 
Confederation canadienne; mais la ne se trouve peut-etre pas la re-
ponse aux questions que se posent la plupart des partisans du change-
ment au Canada. 

a N'est-il pas infiniment plus important — comme le demandait 
encore l'an dernier M. Rene Levesque — de travailler a faire du 
Quebec une societe libre, forte et progressive plut6t que de de-
penser une grande partie de ses energies a propager les avantages 
douteux du biculturalismel" ? * 

D'autre part, les Canadiens anglais sont-ils prets a consen-
tir aux sacrifices qu'exigera la mise en vigueur du biculturalisme 
dans tous les domaines de la vie politique canadienne ? 

Le moms qu'on puisse dire c'est que l'echeancier ne semble pas etre 
le meme pour les francophones et les anglophones. Ces derniers opte-
raient pour une extension graduelle du biculturalisme en politique 
etrangere canadienne, alors que les francophones reclament des change-
ments rapides. 
Mais, question plus importante encore, combien de temps chacune des 

parties en cause exigera-t-elle pour realiser un tel objectif dans 
les affaires exterieures ? 
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Ainsi, l'une des consequences majeures de la montee du separatisme 
quebecois aura ete de placer le biculturalisme au centre des preoc-
cupations politiques des Canadiens. En ce qui a trait aux affaires 
exterieures, le separatisme a oblige les responsables de la politique 
etrangere a consacrer un peu plus d'attention au probleme du bicultu-
ralisme et de son affirmation sur la scene internationale. 

Entre-temps it faut reconnaftre que 
the answer to the separatist threat lies partly in the Province 
of Quebec, partly in Ottawa, and partly in the rest of the country. 
The federal and provincial Governments must strive to wipe out 
the movement breeds; and the rest of Canada must accept the ad- 
justments necessary to make French-Canadians feel that they have 
a stake in the whole of Canada, and not merely in their particular 
Province. The latter condition may yet prove the most difficult 
to fulfil102. 



Chapitre VII 	 Reaction d'Ottawa 

A. Souci de d6velopper un n6o-nationalisme canadien 

Depuis plusieurs annees le gouvernement federal pergoit la neces-
site d'un nationalisme nouveau et sain face a la montee de l'america-
nisme et a la volonte du Quebec d'exercer des pouvoirs de plus en 
plus etendus tant au pays qu'a l'echelle internationale. 

Comment le Canada, qui compte 20 millions d'habitants, peut-il pre-
server son identite nationale quand it cStoie une nation de plus de 
200 millions d'habitants parlant la meme langue que la majorite de 
ses citoyens et, plus important encore, quand le mode de vie de son 
puissant voisin, dans presque tous les secteurs, est semblable a ce-
lui de la majorite des Canadiens ? I1 s'agit, bien stir, d'une iden-
tite politique distincte, car sur le plan economique, nous l'avons vu 
dans le chapitre precedent, les Canadiens sont souvent devenus de ve-
ritables locataires dans leur propre paysl". Aux points de vue so-
ciologique et culturel on ne doit pas trop insister sur les soi-
disant differences entre la * mentalite * canadienne et le way of 
life americain. Graduellement, les deux peuples en sont venus a pro-
fiter des memes media de communication et d'information, et ont re-
duit a presque rien les barrieres culturelles qui avaient ate edi-
flees au XVIIIe et au XIXe siecles. En somme, en acceptant une forme 
de bien-etre social, culturel et economique semblable a celui des Arne-
ricains, les Canadiens risquent de perdre graduellement leur origina-
lite culturelle (si une telle originalite a jamais existe). 

Plusieurs propositions ont ate faites en vue de sauvegarder l'inde-
pendance canadienne. Pour certains, le seul remade residerait dans 
la creation d'un Etat unitaire dote d'un appareil politique de type 
britannique. Pour d'autres, it serait A la fois futile et inutile de 
preserver une * identite canadienne * et ils ont pr6ne ce qui leur 
semblait inevitable : l'assimilation pure et simple au melting pot 
americain. Toutefois, comme on peut le constater, aucune de ces pro-
positions n'a recu d'appui considerable parmi la population cana-
dienne et aucune n'a de chance d'etre accept-6e dans un avenir rappro-
chg. 
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Depuis quelques annees cependant, plusieurs Canadiens de diffe-
rentes provinces examinent une troisieme solution. Pour acquerir un 
sens national, pour maintenir une identite propre et pour apporter 
une contribution originale a la communaute mondiale, le Canada de-
vrait effectuer une serie de changements institutionnels et psycholo-
giques necessaires a la reconnaissance et a la promotion de son veri-
table caractere, c'est-g-dire celui d'un mgme ensemble etatique oil, 
a tous les niveaux, collaborent deux peuples dont la culture et la 
langue different. 

Cependant, M. John Holmes soulignait la difficulte de l'entreprise 
dans un num-6r° special de la revue americaine Atlantic Monthly consa-
cre au Canada : 

It is a mission of which Canadians themselves are inadequately 
aware, although they are groping toward awareness in the present 
debate over how they themselves can after two centuries continue 
to make a go of itl". 

En reaction contre l'influence enorme du mode de vie americain, 
mais aussi a cause du nouvel enthousiasme pour le fait francais au 
Canada, et, it faut le reconnaftre, du danger du separatisme quebe-
cols, on assiste presentement a l'emergence d'un nouveau nationalisme 
canadien. Ce nouveau nationalisme accepte a la base l'idee du bi-
culturalisme et du bilinguisme, et considere ces deux notions comme 
un but et comme une pratique de la vie politique interne et exte-
rieure du Canada. Renforcee par une plus grande independence econo-
mique, une politique visant un tel but pourrait peut-gtre a long 
terme assurer l'epanouissement d'une veritable identite canadienne. 
Nombre de Canadiens estiment que la seule autre alternative possible 
reside dans la dislocation du pays, ou l'assimilation pure et simple 
aux U. S. A. Cette derniere solution n'est pas aussi simple qu'on le 
croit generalement, car la vaste majorite de l'opinion publique ante-
ricaine ne semble pas, pour le moment, disposee a englober le Canada 
dans une union politique. La question, bien stir, revat un tout autre 
aspect sur le plan de l'economie. 

Mais on a raison de poser ainsi le probleme fondamental : 
It remains a question [...] how far English-speaking Canadians, 
culturally and commercially embedded in an English-speaking con-
tinent, are prepared or are free in practice to make the institu-
tional as well as personal sacrifices which true biculturalism 
involves"5. 

Jusqu'oil cheque groupe est-il pret a eller pour redefinir le Canada 
en fonction du principe de l'egalite des deux cultures ? Le neo-
nationalisme sera-t-il un moyen puissant de promotion du bicultura-
lisme a l'interieur comme A l'exterieur du pays ? Il est certaine-
ment encore trop tot pour formuler un jugement definitif. Une chose 
est sure, neanmoins : le nouveau nationalisme canadien est condamne a 
disparattre s'il ne se fonde pas sur la conviction que tous les Cana-
diens ont beaucoup a gagner a projeter a l'etranger l'image d'un Etat 
bilingue et biculturel, ou sont utilisees les deux plus grandes 
langues de communication internationale. 
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B. Crainte du continentalisme 

S'il est vrai que nombre de Canadiens francais sont des separa- 
tistes qui s'ignorent, it est egalement vrai que chez un nombre de 
plus en plus grand de Canadiens anglophones se dissimule un « conti- 
nentalisme *. George Grant decrivait ces derniers en ces termes : 
...those Who do not see what all the fuss is about. The purpose 
of life is consumption and therefore the border is an anachronism. 
The forty-ninth parallel results in a lower standard of living for 
the majority to the north of it... 

All the preceding arguments point to the conclusion that Canada 
cannot survive as a sovereign nation106  

Bien que cette attitude n'ait jamais ate celle d'un gouvernement 
canadien ou meme d'une grande partie de l'elite intellectuelle, admi-
nistrative et politique du Canada, le continentalisme a toujours re-
presente dans l'histoire du pays une force non negligeable. gconomi-
quement, culturellement et sociologiquement, le Canada a toujours ate 
tres conscient de sa faiblesse et de sa vulnerabilite vis-a-vis des 
gtats-Unis. Jusqu'en 1945 environ, ses liens etroits avec l'Angle-
terre et la determination de ses citoyens de ne pas devenir * Ameri-
cains * avaient eleva des barrieres tres efficaces contre la trop 
grande influence des gtats-Unis dans la vie canadienne. D'ailleurs, 
l'existence au Canada frangais d'une culture homogene et distinctive 
a pu etre consider-6e comme un atout tres precieux dans la volonte du 
Canada de resister aux pressions grandissantes de l'americanisme. 
Depuis la seconde guerre mondiale, toutefois, on remarque que l'in-
fluence britannique a considerablement diminue au Canada. De plus, 
comme le soulignait une recente enquete du Magazine Maclean, de 
vastes secteurs de l'opinion publique canadienne sont de moins en 
moins disposes a preserver une entite politique qui ne possederait 
pas de sens national propre et en meme temps ne leur assurerait pas 
un standard de vie comparable a celui de leurs voisins du Sud. 

On peut se demander pourquoi le gouvernement federal n'a pas uti-
lise a meilleur escient le fait francais au Canada pour mieux resis-
ter a l'americanisation. Il est vrai cependant que l'eveil politique 
et culturel de la societe quebecoise est un phenomene relativement 
recent. De plus, le Canada a du faire face a de serieux problemes 
d'unite nationale nes surtout des attitudes intransigeantes d'une par-
tie de l'opinion canadienne-frangaise et du deft que presente le fait 
de vivre c6te a c6te avec l'un des plus grands pays du monde. 

Ainsi, le biculturalisme peut etre considers comme une double de-
fense de l'unite et de l'identite canadienne : A l'interieur du pays, 
contre le separatisme quebecois; a l'exterieur du pays, contre une 
trop grande influence des gtats-Unis. 

Cette nouvelle conception de l'unite canadienne exerce une grande 
influence sur la politique etrangere du pays. Ainsi, bien que nombre 
d'anglophones ne soient pas encore prets a accepter le biculturalisme 
dans toutes les spheres de la vie politique canadienne, d'autres le 
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considerent toutefois comme le moyen ultime d'assurer au Canada une 
politique etrangere independante. En un mot, le biculturalisme leur 
semble une excellente reponse a opposer aux tenants du continenta-
lisme. 

D'une maniere generale, le Canadien frangais reagit differemment 
vis-a-vis le continentalisme. Il est marque lui aussi par la pene-
tration economique americaine; le mode de vie americain est tout 
aussi susceptible de l'influencer. Mais alors qu'une meme langue rap-
proche les Americains et les Anglo-canadiens, le Canadien frangais, 
par sa langue, est a l'abri, dans une certaine mesure, de l'influence 
trop grande de l'americanisme. Contrairement a son concitoyen anglo- 
phone, le Canadien frangais ne se sent pas particulierement menace 
par le danger d'une absorption rapide et ineluctable par les Etats-
Unis. Bien,  stir, it a conscience de la superiorite numerique ecra- 
sante des Etats-Unis et de sa position relativement isolee face A ce 
geant du Sud. I1 n'oublie pas qu'il doit compter sur l'aide finan- 
ciere des Etats-Unis pour assurer son developpement economique. En 
fait, pour le Canadien frangais, l'Americain est a la fois un parte-
naire utile et un voisin dangereux. Le francophone s'opposera au 
continentalisme si ce mouvement menace la survie et l'epanouissement 
du Canada frangais, car it desire sauvegarder et developper une commu-
naute politique et culturelle distincte en Amerique du Nord. 

S'il est vrai que depuis la fin de la seconde guerre mondiale les 
Canadiens frangais et les Anglo-canadiens ont reagi a peu pres de la 
meme maniere face a certaines crises internationales, cela ne signi-
fie pas qu'ils n'aient jamais exprime des points de vue differents. 
Les Canadiens frangais ont developpe un interet de plus en plus grand 
pour les affaires internationales mais ils sont demeures foncierement 
antimilitaristes. M. Rene Levesque exprimait sans doute l'opinion 
d'une grande partie de ses compatriotes francophones lorsqu'il decla-
rait en octobre 1963 : 
Il est incomprehensible que la priorite soit accordee a la defense 
nationale dans l'elaboration du budget federal, au moment oil l'etat 
de sous-developpement humain chronique du Quebec requiert des in-
vestissements urgents et considerables dans le domaine de l'educa-
don. Its diront peut-titre que la defense nationale c'est pas de 
mes affaires mais it reste qu'ils viennent fouiller regulierement 
dans mes poches 	C'est le tiers, sinon la moitie du budget 
qui est depense pour une defense qui ne defendra personne en temps 
de guerre"7... 

S'il est encourageant de constater que les Canadiens frangais 
s'ouvrent peu a peu aux realites internationales, une question cepen-
dant demeure toujours sans reponse : les Canadians frangais accepte-
ront-ils d'aider leurs compatriotes anglophones a resister a la vague 
d'americanisme en utilisant davantage le gouvernement federal ou pre-
fereront-ils resister aux-memes et par leurs propres moyens, a 
l'echelle du Quebec, a l'expansion reguliere de l'americanisation 
sous toutes les formes ? Si les Canadiens frangais optent pour la 
deuxieme solution c'est qu'ils auront le sentiment que les anglo- 



Reaction d'Ottawa 	 71 

phones refusent de les considerer comme des partenaires egaux ou 
qu'ils n'auront plus confiance dans le succes et la viabilite d'un 
Canada uni. 

Entre temps, comme le soulignait recemment un observateur perspi-
cace de la scene politique canadienne, 

the more fully and sympathetically the English Canadians commit 
themselves to the experiment of a bi-cultural and a bi-lingual 
nation, the more significant and enduring is the national achieve-
ment. Through wider recognition of the French as part of the 
nation the English may strengthen and enrich their own culture 
thus benefiting not only the French but themselves108. 

Il ne fait aucun doute que si la grande majorite des anglophones et 
meme des francophones ne sont pas prets a abandonner partiellement 
les avantages economiques que represente le continenta4sme, ils sont 
loin d'accepter l'idee d'une union politique avec les Etats-Unis. 
Toutefois les chefs politiques canadiens semblent avoir compris que 
l'emprise economique peut eventuellement conduire au contrele poli-
tique. C'est la raison pour laquelle le biculturalisme pourrait deve-
nir une u arme defensive n tres importante dans la vie interne et la 
pratique internationale du Canada. 



Chapitre VIII 	 Les pressions internationales 

A. L'extension des rapports avec les pays strangers 

longue echeance l'elargissement de la communaute mondiale entrai-
nera lui aussi l'expansion du biculturalisme dans la politique etran-
gere canadienne. Le nombre grandissant des stats de langue francaise 
et l'etablissement de relations politiques, economiques et cultu-
relles avec ces divers pays permettront eventuellement au Canada 
d'agir davantage en fonction de sa dualite culturelle dans toutes ses 
activites internationales. 

Ces nouveaux rapports internationaux repondront specialement aux as- 
pirations des Canadiens frangais qui ont besoin de a cette chance sup- 
plementaire d'epanouissement n, a une époque oe ils doivent affirmer 
leur identite sur le continent nord-americain tout en se premunissant 
contre une trop grande influence du mode de vie americain. Lors de 
sa visite a Paris, en novembre 1965, M. Jean Lesage declarait : 

Nous sommes a notre fagon un peuple temoin de la culture frangaise 
en Amerique du Nord et nous entendons bien avoir des responsabili-
tes qui decoulent de cette situation particuliere. Nous voulons 
jouer au Canada le role qui nous revient. Nous voulons occuper 
dans le secteur economique la place que nous pouvons y prendre. 
Nous voulons maintenir notre identite culturelle et lui permettre 
de s'epanouir. 
Pour mener a bonne fin les tiches qui s'offrent a lui le Quebec 

moderne sait qu'il doit agir efficacement et rapidement. I1 sait 
qu'il peut tirer profit des experiences ye-cues ailleurs. It doit 
pouvoir beneficier de la collaboration economique, technique et 
culturelle d'autres pays. En retour it peut apporter sa propre 
contribution. 
Les liens qui unissent dorenavant le Quebec et la France sont ren-

dus necessaires par les evenements actuels, c'est-a-dire par l'en-
treprise d'affirmation collective dans laquelle le Quebec s'est 
engage. Its pre-parent les evenements a venir en ce sens que, par 
leur apport, ils permettront a notre communaute de langue et de 
culture frangaises de devenir davantage elle-mme sans cesser 
d'etre canadiennel". 
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l'echelon international, trois facteurs principaux sont respon-
sables de l'interet croissant des Canadiens frangais pour les af-
faires internationales : premierement, la prise de conscience par la 
societe quebecoise de la necessite d'a ouvrir ses frontieres )1 pour 
accelerer son epanouissement; deuxiemement, la montee de la France 
dans presque tous les domaines; troisiemement, l'accession a l'inde-
pendance politique d'une vingtaine de pays africains et asiatiques de 
langue frangaise : 

Nous avons 	decouvert, — ou redecouvert — qu'il n'y a pas que 
la France et le Quebec a parler frangais mais des dizaines d'autres 
pays et que cet usage d'une langue commune ouvre de vastes perspec-
tives d'echanges et de collaboration. Nous constatons que nous 
sommes tributaires d'une langue, non pas en voie de regression, 
mais au contraire en pleine expansion et nous commengons a asso-
cier a l'image du petit groupe de cinq millions de francophones 
submerges par les deux cents millions d'anglophones nord-americains, 
celle d'une nation parmi trente autres qui forwent ensemble une 
communaute linguistique de plus de cent cinquante millions d'hommes 
repartis sur quatre continents. 
L'arrivee a l'O. N. U. et dans d'autres organisations interna-

tionales d'une vingtaine de pays francophones a donne a la langue 
frangaise une importance et un rayonnement nouveaux110. 

Par la creation de liens multiples et etroits avec de nombreux pays 
francophones, le biculturalisme perdra son caractere d'abstraction et 
deviendra davantage un a objectif normal n de la politique etrangere 
canadienne. Le gouvernement federal devra mettre au point des moyens 
de communications adequats pour servir ces nouveaux intergts. Dans 
ce domaine, une rivalite inutile entre Ottawa et Quebec doit faire 
place a une plus grande cooperation. De son cote, le gouvernement 
federal ne doit pas s'en tenir aux discours de circonstances sur l'im-
portance de la culture frangaise, mais travailler concretement a 
l'amelioration des relations economiques, culturelles, sociales et 
politiques avec la communaute francophone mondiale. 

B. L'exigence des services internationaux 

Trois faits principaux etablissent que le Canada a adopte une de-
marche de plus en plus fonctionnelle dans sa pratique internationale : 
premierement, Ottawa cherche a diversifier ses rapports internatio-
naux; en deuxieme lieu, le Canada accomplit un travail considerable 
au sein de presque toutes les institutions specialisees et plusieurs 
organismes des Nations Unies; enfin, on a souvent recours aux Cana-
diens pour faire partie des operations pour le maintien de la paix a 
travers le monde. S'il est vrai que le Canada peut rendre encore des 
services importants en agissant a titre de mediateur international, 
it pourrait aussi devenir un leader des puissances moyennes en elabo-
rant des politiques originales, fonctionnelles et independantes. 
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Quelle pourrait etre cette fonction particuliere ? Quel role pour-
rait etre assign6 au biculturalisme dans ce domaine ? I1 semble a 
cet effet que le dualisme canadien pourrait devenir un facteur tres 
important dans l'61aboration d'une politique 6trangere a la fois 
utile et efficace. Les avantages du biculturalisme dans la recherche 
d'une approche fonctionnelle a la politique internationale sont ais6-
ment discernables. En adoptant une politique 6trangere plus 6quili-
bree et plus representative des deux grandes communautes canadiennes, 
en creant un nouvel esprit fond6 sur le respect et la comprehension 
mutuels entre les deux principaux groupes ethniques : 

Canada could become the envied seat of a form of federalism that 
belongs to tomorrow's world. Better than the American melting 
pot, Canada could offer an example to all those new Asian and 
African States who must discover how to govern their polyethnic 
populations with proper regards for justice and libertylil. 

De plus, avec le d6veloppement considerable des organisations in-
ternationales fonctionnelles, le biculturalisme pourrait amener les 
Canadiens a jouer un plus grand role dans ces organismes. Les avan-
tages decoulant de la maitrise des deux langues internationales les 
plus importantes sont immenses. La connaissance d'une langue se-
conde donne souvent un acces direct a des renseignements de tout pre-
mier ordre. De plus, a une époque ou le fonctionnalisme internatio-
nal est en train de creer une standardisation des besoins et un d6sir 
universel de bien-titre, le Canada, avec ses richesses, ses connais-
sances techniques et sa dualit6 culturelle pourrait offrir a la commu-
naut6 mondiale un grand nombre de services dont elle a besoin. Par 
exemple, it pourrait aider davantage les pays africains confrontes 
aux problemes du multilinguisme, le Cameroun en particulier oil le 
frangais et l'anglais sont utilises regulierement. 

Finalement, a cause de son caractere biculturel, le Canada a jou6 
et pourra continuer a jouer un role important dans les operations de 
maintien de la paix dans les pays of la connaissance de l'anglais et 
du francais est souvent essentielle a la bonne marche des operations. 
Comme le faisait remarquer M. Pierre Dansereau : 
Canada's avowed policy and occasional leadership has resolutely 
engaged in these channels and there can be much hope that what we 
set ourselves to prove abroad we shall demonstrate at home112. 



Chapitre IX 	 Une nouvelle conception de la 
democratie politique 

La reconnaissance du pluralisme en politique marque l'un des grands 
moments de l'evolution de la democratie dans le monde. Peu a peu les 
gouvernements se sont rendu compte 	etait important et profi- 
table, pour des pays oa it existe d'importantes minorites, de faire 
reposer leur politique generale non seulement sur la regle tradition-
nelle de la majorite simple, mais sur une majorite * composee *. On 
associe la notion de pluralisme a l'augmentation rapide des responsa-
bilites de l'executif, au declin general du parlementarisme et au 
laissez-faire economique. En realite, it s'agit dune veritable 
transformation du pouvoir politique. D'un gouvernement reposant sur-
tout sur des elites traditionnelles, le Canada est passe en moins de 
20 ans a un gouvernement dirige presque entierement par des techno-
crates, peu enclins a toujours s'en remettre au Parlement pour les 
decisions importantes et parfois disposes a se croire les seuls et 
authentiques porte-parole des 41 forces vives * du pays. 

L'acceptation du pluralisme politique a eu des consequences sur la 
maniere de concevoir les activites internationales canadiennes : d'un 
ate, des groupes de pression plus nombreux expriment leurs idees et 
leurs revendications sur les divers aspects des affaires internatio-
nales; de l'autre, le gouvernement canadien (peu importe son affilia-
tion politique) semble de plus en plus dispose a tenir compte de ces 
opinions dans l'elaboration et la mise en vigueur de sa politique 
etrangere. En fait, la politique etrangere canadienne commence a 
faire l'objet de recherches et de critiques serieuses113. Par conse-
quent, le ministere des Affaires exterieures devra mieux connaitre, 
mieux comprendre et mieux traduire dans les faits les opinions des 
Canadiens sur les affaires internationales. 

cet egard, trois points meritent d'etre souleves. Premierement, 
les Canadiens s'interessent beaucoup moins aux details de la poli-
tique etrangere qu'a ceux des affaires internes du pays; regle gene-
rale, la politique etrangere n'influe pas directement sur leur vie 
privee. Deuxiemement, exception faite du debat sur les acmes 
nucleaires, la politique etrangere canadienne n'a jamais suscite, au 
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cours des dernieres annees, une controverse particulierement acerbe 
entre les principaux partis politiques canadiens. Troisiemement, de-
puis la seconde guerre mondiale et contrairement a ce que l'on croit 
Oneralement, it n'y a pas, a proprement parler, de difference d'opi-
nion fondamentale entre Canadiens frangais et Canadiens anglais a 
propos des affaires etrangeres. Cependant, le desir des Quebecois 
d'affirmer leur personnalite sur la scene mondiale entrainera proba-
blement des changements importants dans la formulation de la poli-
tique etrangere canadienne. M. Gerin-Lajoie declarait en avril 1965 
a un groupe d'etudiants frangais : 

Il nous faut prendre garde de tomber dans l'illusion que les liens 
avec le gouvernement federal permettent automatiquement a l'etran-
ger d'avoir un contact etroit avec la communaute francophone du 
Canada. Pour des raisons demographiques et historiques, le gouver-
nement federal represente une entite plus anglophone que franco-
phone. Cette situation geographique de notre pays, les liens eco-
nomiques etroits qui l'unissent A son puissant voisin du sud, sa 
participation soutenue aux activites du Commonwealth contribuent 
a orienter son action politique plus naturellement en fonction des 
preoccupations du monde anglo-saxon. 
Les Quebecois ne sauraient s'en remettre exclusivement, pour 

l'organisation de leurs rapports culturels avec l'univers franco-
phone, au gouvernement federal. Celui-ci, dans le passé, s'est 
toujours montre des plus circonspects en ces matieres et n'a d'ail-
leurs manifest& que tres peu d'interet sous ce rapport jusqu'a ces 
tous derniers mois. Son administration est peu familiere avec la 
mentalite, les methodes de travail, la langue, les cadres et les 
institutions d'enseignement et de culture du Quebec114. 

Cette critique assez severe ne doit pas etre consideree simplement 
comme une declaration visant a apaiser les groupes extremistes au 
Quebec, mais plut6t comme une proposition constructive en vue d'ame-
liorer cette situation. En fait, M. Gerin-Lajoie soulevait trois 
questions importantes : le peu d'attention accord6e dans le passe au 
dualisme canadien dans la pratique des affaires etrangeres; la vo-
lonte du gouvernement du Quebec de jouer un role actif et de partager 
avec Ottawa la responsabilite de l'amelioration des relations avec le 
monde francophone; le developpement des relations exterieures par le 
gouvernement central en fonction surtout des interets anglo-saxons. 

Contrairement a l'opinion de nombreux Anglo-canadiens, les Cana-
diens frangais informes voient clairement les difficultes d'ordre 
institutionnel et psychologique que supposent les changements propo-
ses. Ils sont conscients qu'un gouvernement ne peut modifier rapide-
ment des politiques et des pratiques eprouvees. Ils n'oublient pas 
non plus les limitations qu'imposent les liens traditionnels du Ca-
nada avec le Commonwealth et avec les ftats-Unis, et ceux aussi qu'im-
posent la geographie et la nature de l'economie canadienne. Alors 
que le Canada anglais est culturellement et commercialement imbrique 
dans le continent nord-americain, le Canada frangais fait figure 
d'une Ile au milieu d'un ocean anglo-saxon *. 
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Tous les Canadiens frangais sont conscients de leur situation parti-
culiere de ce cete-ci de 1'Atlantique. Mais pour la nouvelle genera-
tion, l'epoque de la survivance nationale est maintenant revolue, 
l'ere de l'epanouissement culturel a commence et it doit se realiser 
sur le plan national come sur le plan international. Desormais, la 
voix du Canada francais doit etre entendue plus souvent; on demon-
trera ainsi que le pluralisme politique est a la fois viable et plei-
nement realisable. Si elle etait fondee sur ce principe, la poli-
tique etrangere du Canada fera une plus grande place au bicultura-
lisme et trouverait un plus large appui dans la population canadienne. 



Conclusion 

A. Consequences de la mise en oeuvre du biculturalisme dans Za poli-
tique etranOre canadienne 

Les Canadiens abuseraient-ils de l'introspection ? Aux strangers 
qui les observent, ils donnent souvent l'impression d'un peuple qui 
se complait dans ses difficultes alors qu'il pourrait connaftre une 
existence denuee de problemes insolubles. Les Canadiens, disent-ils, 
ont la curieuse habitude de s'interroger sans arret sur leur identite 
et sur le caractere veritable de leur pays. Comme leur pays est 
forme d'une mosaTque de groupes ayant chacun la conviction « d'avoir 
raison * sur ce que le Canada devrait etre ou devrait devenir, — et 
non sur ce qu'il est et pourrait devenir, — ils ne peuvent arriver a 
un consensus general sur les questions politiques, en particulier sur 
l'importance de la dualite culturelle dans les relations exterieures 
canadiennes. 

Trop de Canadiens oublient peut-etre qu'ils habitent le seul pays 
important dans lequel ont cours les deux langues qui sont les mieux 
reconnues et auxquelles on a le plus souvent recours sur la scene in-
ternationale. Trop de Canadiens pergoivent encore comme une barriere 
et une ligne de clivage ce que d'autres considerent etre un pont et 
un point de rencontre dans les rapports internationaux. 

Quelles seraient les consequences de l'extension du biculturalisme 
dans la politique etrangere canadienne ? On peut grouper sous cinq 
rubriques generales les avantages et les inconvenients qu'entraTne-
rait une telle mesure. 

1. Un affaiblissement ou un affermissement des activites internatio-
naZes ? 

Loin de reduire l'activite internationale du Canada, une plus 
grande reconnaissance du biculturalisme favoriserait un accroissement 
d'echanges de toutes sortes avec les autres membres de la communaute 
mondiale. Elle confererait au Canada une competence plus grande et 
lui permettrait d'exercer une influence plus etendue sur la scene 
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mondiale. Comme le declarait en 1965, M. Louis Berube : 
Le role de notre pays sur la scene internationale gagnera en im-
portance et repondra a nos caracteristiques ethniques et cultu-
relles a mesure que nous pourrons faire beneficier davantage de 
nos efforts un plus grand nombre de pays francophones en meme 
temps que les autres. Nous pourrons alors plus pleinement realiser 
ce que l'on est en droit d'attendre de nous115. 

En faisant plus souvent appel a des personnes, a des groupes, A des 
organismes particulierement competents dans les deux milieux, anglo-
phone et francophone, le Canada serait mieux prepare et mieux equipe 
pour agir sur le plan international. On aime a repeter, et c'est 
vrai dans bien des cas, que dans plusieurs domaines des relations in-
ternationales — au niveau des echanges scientifiques et commerciaux 
par exemple — it y a peu d'experts canadiens-frangais. Mais on ou-
blie que nombre de Canadiens frangais influents dans le monde de la 
science et des affaires ne veulent pas entrer au service du gouverne-
ment federal. Pourquoi le gouvernement canadien ne recourrait-il pas 
plus souvent que maintenant, pour de courtes periodes, aux services 
de certains specialistes d'expression frangaise ? Une telle pratique 
pourrait etre suivie avantageusement dans presque tous les secteurs 
de la vie internationale auxquels s'interesse le Canada. 

Le fait que plusieurs Canadiens puissent parler le frangais et l'an-
glais leur permet souvent d'agir avec plus de celerite sur la scene 
internationale. D'ailleurs, it est evident que la connaissance de 
ces deux langues represente un avantage precieux; en effet, dans plu-
sieurs institutions specialisees, le frangais et l'anglais sont exi-
ges comme une condition d'entree pour de nombreuses categories 
d'agents et d'employes. 

Si le Canada ne comptait que des anglophones, on peut supposer que 
le pays ne donnerait pas autant d'importance a ses rapports avec les 
pays latins. Les Canadiens anglais n'ont jamais reclame avec vigueur 
l'intensification de tels rapports, sauf lorsqu'il s'est agi d'augmen-
ter les echanges avec l'Amerique latine. En realite, sans la pre-
sence des Canadiens de langue frangaise, le Canada agirait sur le 
plan interne de la meme maniere que les gtats-Unis, et sur le plan in-
ternational un peu a la facon de l'Australie — du moins en ce qui 
concerne les relations avec la communaute frangaise internationale. 
Cependant, la presence des Canadiens frangais incite Ottawa a deve-
lopper des echanges de cette nature et elle permet au Canada d'exer-
cer une certaine influence dans ces pays. En retour, ces pays 
peuvent faire valoir leurs interets au Canada. L'influence du Canada 
peut augmenter non seulement dans ces seuls pays mais bien dans 
toutes les spheres de la vie internationale. Grace a son caractere 
biculturel, le Canada sera plus apte a comprendre et plus susceptible 
d'aider d'autres gtats avec qui it a des affinites linguistiques et 
culturelles. Mais ce faisant, it ne faudrait tout de meme pas que le 
Canada veuille jouer au bon samaritain et qu'il oublie ses interets 
fondamentaux 
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2. Politiques internationales contradictoires ou complgmentaires ? 

La plus grande place faite au biculturalisme dans les relations 
etrangeres canadiennes bouleverserait-elle considerablement les pro-
grammes internationaux du Canada ? Une analyse serieuse nous amene 
a repondre qu'une telle politique n'entratnerait pas une reduction 
des achanges ou des changements de programmes, mais bien une expan-
sion de ceux-ci. Aucun observateur n'ira pretendre qu'une extension 
des rapports avec l'Amerique latine et la communaute francophone gene-
reit serieusement l'action du Canada a l'O. N. U., dans le Common-
wealth ou au Plan de Colombo. 

La place et le role de l'Europe augmentent d'annee en armee dans la 
communaute Atlantique *. Du fait de sa dualite culturelle, le Ca-

nada est particulierement bien place pour exercer une influence heu-
reuse dans ce long travail de construction et permettre que l'Europe 
soit presente et mieux comprise dans la vie nord-americaine. Le Ca-
nada d'ailleurs peut retirer de nombreux avantages de l'expansion de 
ses rapports economiques, techniques et culturels avec les pays du 
Marche commun. 

Souvent on reproche aux Canadiens francais de vouloir augmenter les 
echanges avec l'Afrique francophone au detriment de toutes les rela-
tions exterieures existantes et surtout aux de-pens des programmes 
actuels de l'aide a l'etranger. Une enquete dont nous avons déjà 
fait etat plus haut116  a etabli que la tres grande majorite des Cana-
diens francais etaient favorables a l'aide du Canada aux pays membres 
du plan de Colombo. Les francophones ne reclament pas une diminution 
de cette aide, mais une augmentation du budget qui permettrait de 
consacrer des sommes plus importantes aux projets d'assistance aux 
pays de l'Afrique francophone. Cette assistance ne devrait pas etre 
repartie entre tous les pays francophones d'Afrique, mais concentree 
dans quelques pays pour y realiser des projets durables, afin d'evi-
ter la dispersion des credits et des energies. * L'assistance dis-
persee * est necessaire, cela va de soi, mais doit etre surtout le 
fait d'associations et d'institutions privees. 

existe, on le comprendra, des facteurs de resistance tres impor-
tants a l'application de nouveaux programmes d'aide a l'Afrique fran-
cophone. La mise en place d'un tel systeme requiert beaucoup de 
temps, d'argent et d'energie. Ces pays, qui ont recemment acquis 
leur independence, ont peu de contacts avec le Canada. D'autre part, 
le Bureau de l'aide exterieure pretendait en 1965 qu'il etait du res-
sort du ministere des Affaires exterieures d'etablir des postes dans 
ces pays. Le ministere, de son Cote, soutenait qu'il n'avait pas suf-
fisamment d'agents et de credits pour ouvrir ces postes dans un ave-
nir rapproche. En consequence, les contacts sont peu frequents et 
les communications tres lentes entre le Canada et la plupart de ces 
jeunes Etats. Toutefois, en attendant la creation de missions perma-
nentes, it serait possible de nommer des delegues itinerants, comme 
le font certaines agences americaines. Une telle solution ameliore-
reit la situation actuelle. 
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Une dependance ou une autonomie accrue ? 

Les traditions, la geographie, l'histoire et les intergts 6cono-
miques ont fait du Royaume-Uni et des Etats-Unis les partenaires les 
plus importants du Canada; tous deux sont de culture anglaise. Les 
liens que le Canada possede avec ces deux pays sont si importants que 
certains observateurs n'hesitent pas g dire que le « triangle Atlan-
tique * repose sur des fondements indestructibles. 

faut bien reconnaitre que le Canada n'a jamais pu agir isolement 
de la Grande-Bretagne ou des Etats 7Unis. 	mesure que l'influence 
britannique diminuait, celle des Etats-Unis s'est fait de plus en 
plus sentir. En realite, si le Canada veut conserver son identite et 
developper sa personnalite internationale, it doit tirer profit de ce 
qui le differencie des U. S. A. : en particulier sa situation de puis-
sance moyenne et sa physionomie culturelle. 

On a souvent dit que le Canada n'avait jamais reussi a trouver (sur 
la scene internationale) un style et un ton qui lui seraient propres. 
Cette critique n'est pas entierement justifiee. Cependant, it n'est 
pas exagere de dire que le Canada n'a pas su miser suffisamment sur 
sa dualite culturelle, particularite que ne possede aucun autre Etat. 

ne faudrait pas s'imaginer qu'en faisant une meilleure place au 
biculturalisme dans sa pratique internationale, le Canada sera du 
fait mgme soustrait a l'influence « omnipresente * des Etats-Unis. 
Mais it est certain que ce phenomene n'accelerera pas le processus 
d'americanisation dans lequel le Canada est engage. Au contraire, it 
permettra au Canada de se donner de nouveaux points d'appui, suscep-
tibles de lui conferer une plus grande originalite sur la scene inter-
nationale. Par exemple, en collaborant avec les delegations de 
langue francaise qui entreprenaient recemment une action pour deve-
lopper l'usage du francais a 1'0. N. U., le Canada a indigue qu'il 
appartient de plein droit g ce groupe de plus de 30 pays francophones 
qui forwent presque un tiers des membres de l'Organisation. Ce geste 
permet au Canada de manifester un aspect de son originalite cultu-
relle. 

Une image plus precise ou deform-4e du Canada a l'etranger ? 
Pour amenorer l'image biculturelle du Canada a l'etranger, le gou-

vernement canadien doit aussi apporter des changements importants a 
Ottawa. Tant que la plupart des hauts fonctionnaires qui, dans 
nombre de ministeres, etablissent les politiques et les pratiques 
touchant les rapports internationaux ne seront pas convaincus de l'im-
portance du biculturalisme, on ne peut s'attendre a des changements 
radicaux. En re-ante, aussi longtemps que les Canadiens francais 
n'exerceront pas un plus grand conteale sur l'appareil administratif, 
les chances de suet's d'une telle politique ne sont pas tres grandes. 
Contrairement a ce que pretendent plusieurs, ce n'est pas le nombre 
des Canadiens francais qui importe d'abord, mais la qualit6 de ceux 
qui accedent aux postes de commande. Eux seuls, avec l'appui d'une 
opinion publique 6clairee et d'un Quebec fort, pourront modifier 
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sensiblement des politiques internationales solidement ancrees et 
axe- es sur des themes interessant surtout les Canadiens d'expression 
anglaise. De plus, si le Canada veut offrir au monde une image qui 
reflete sa dualite culturelle, it se doit de veiller A ce que ses 
agents, ses publications, ses expositions a l'etranger en soient la 
preuve tangible et vivante. 

En somme, une plus grande mise en oeuvre du biculturalisme dans la 
politique etrangere canadienne, — si l'on tient compte des reserves 
enoncees plus haut —, ne peut que rehausser l'image du Canada dans le 
monde. 

5. Une source de difficultgs ou de stabilite ? 

Finalement, on peut se demander si le biculturalisme sera une 
source de difficultes ou un element de stabilite plus grande dans la 
pratique exterieure du Canada. A l'echelle canadienne, on peut pre-
voir des difficultes serieuses. Ainsi, it n'est pas assure que les 
francophones qui seraient charges de la creation ou de l'administra-
tion d'un programme international A Ottawa puissent dans un avenir 
prochain utiliser le francais comme langue de travail. En 1965, sauf 
au ministere des Affaires exterieures, on ne voyait pas le jour ou 
l'usage du francais serait chose courante dans la plupart des minis-
teres dont le role international est important (Defense nationale, 
Finances, Industrie et commerce, Transports). Toutefois, on pourrait 
palier quelque peu a cette carence en etablissant des politiques qui 
obligeraient les hauts fonctionnaires a mieux tenir compte des inte-
rets des francophones. Ceci s'applique particulierement au Bureau 
de l'aide exterieure oil de nombreux fonctionnaires anglophones ne ca-
chaient pas en 1965 leur peu d'enthousiasme pour les programmes d'as-
sistance a l'Afrique francophone. Il est done urgent que l'on eta-
blisse une sorte de bureau de coordination qui veillerait a ce que 
tous les programmes internationaux du Canada et a ce que toutes les 
delegations canadiennes a l'etranger refletent mieux la dualite cultu-
relle du pays. 

-A breve echeance le biculturalisme causera des difficultes dans la 
formulation des a relations exterieures du Canada n, car it obligera 
a modifier des methodes jugees a efficaces n et 44 rentables ». Mais, 
it convient de le repeter, on ne peut imaginer que la mise en oeuvre 
de ce principe puisse creer des problemes majeurs a l'echelle inter-
nationale. Les difficultes qu'il presente au niveau canadien 
n'existent pas, g proprement parler, sur le plan international, of 
l'on a tendance a juger le bilinguisme et le biculturalisme comme des 
avantages precieux. 

B. Jugement ggneral 

fut un temps ou les relations entre les Etats se limitaient aux 
questions de guerre et de paix. Par la suite, les echanges commer-
ciaux ont pris une tres grande importance. Aujourd'hui, les rela-
tions techniques, intellectuelles et culturelles ont acquis une place 
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de premier plan. Le Canada n'a pas encore decouvert tout ce qu'il 
peut acquerir et tout ce qu'il peut donner en raison de sa situation 
economique et de son identite culturelle. En effet, le Canada a des 
affinites directes avec les pays les plus riches; mais la nature de 
son developpement economique lui permet de comprendre les problemes 
de nombreux Etats moins favorises. 

Le Canada presente ainsi un cas paradoxal. C'est un pays jeune, 
riche, qui n'a aucune ambition coloniale. Pour ces raisons, it est 
grandement envie presque partout dans le monde, meme si les grandes 
puissances ont tendance a l'oublier souvent. C'est un pays indus-
trialise qui se classe parmi les plus grands commercants du monde, 
mais dont l'economie est surtout fondee sur des matieres premieres et 
l'agriculture. L'education y a atteint un haut niveau, mais la popu-
lation est toujours a la recherche d'une culture originale. Le Ca-
nada offre, par consequent, des points de ressemblance avec les 
jeunes Etats du monde. Naturellement on ne saurait pousser trop loin 
l'analyse des similitudes entre le Canada et ces pays. C'est surtout 
quant au deroulement du processus d'evolution economique, sociolo-
gique et culturelle qu'on peut etablir un rapprochement entre eux. 

Au moment °a les grands problemes internationaux semblent de plus 
en plus axes sur les rapports entre les Etats riches et les nations 
en voie de developpement, le Canada pourrait jouer un role de premier 
plan sur la scene internationale. Ce role, qu'il peut fonder en par-
tie sur une nouvelle conception du biculturalisme, consacrera a nou-
veau l'approche a la fois realiste et idealiste que le Canada tente 
d'adopter dans ses activites internationales. Une politique etran-
gere realiste oblige le Canada a profiter davantage de ce qui le dis-
tingue des Etats qui exercent sur lui une trop forte influence et a 
miser sur ce qui le rapproche des nations avec lesquelles it peut 
oeuvrer dans un plus grand esprit d'egalite. En outre, le Canada de-
meurera pendant longtemps encore une puissance moyenne et a ce titre 
continuera de jouer le r6le de mediateur dans la communaute mondiale. 
Ceux qui voudraient que le Canada abandonne cette fonction et joue un 
a vrai role n devraient se rendre compte qu'en pratique cela redui-
rait l'influence canadienne au lieu de l'augmenter. Ce r6le de conci-
liateur a idealiste D lui confere un style original et efficace que 
tres peu de pays peuvent se venter de posseder a l'heure actuelle. 
En somme, mieux vaut etre un excellent arbitre qu'un pietre joueur. 

Le Canada doit preserver sa reputation d'etre disponible, tant pour 
la recherche de solutions pacifiques aux crises internationales que 
pour offrir aide et services. Si le Canada peut agir dans des re-
gions oa la presence des grandes puissances est indesirable, it doit 
par ailleurs collaborer a l'oeuvre qu'accomplissent ces Etats dans le 
domaine de l'assistance aux pays en voie de developpement. Voila 
pourquoi le Canada devrait profiter des avantages que lui confere une 
dualite culturelle qui lui a ouvre ,, des portes dans plusieurs pays 
qui ont reellement besoin de son aide. Une plus grande reconnais-
sance du biculturalisme inciterait le Canada a pratiquer un certain 
desinteressement 	et une politique idealiste dans bien des cas. 
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En realite, l'importance et le role du biculturalisme dans les acti-
vites internationales canadiennes sont etroitement lies a la preser-
vation d'une independance nationale et a l'etablissement d'une inter-
dependance nouvelle entre le Canada et de nombreux pays de la commu-
naute francophone. Ce sont la deux objectifs que le Canada doit pour-
suivre s'il veut continuer d'exercer un role de premier plan sur la 
scene mondiale. 



Index des propositions 

La table des matieres suffisamment detainee dispensait de dresser 
un index des principales idees enoncees dans cet essai. Toutefois, 
meme si notre texte ne comporte pas de recommandations, a proprement 
parler, it nous est apparu desirable d'enoncer un certain nombre de 
propositions susceptibles d'accroitre l'importance et le role du bi-
culturalisme dans les activites internationales du Canada. Celles 
auxquelles nous attachons le plus d'importance peuvent etre regrou-
p-6es sous les rubriques suivantes : 

A. gtablissement de bureaux de coordination 

entre les ministeres et bureaux federaux responsables des activi-
tes internationales du Canada, pour assurer un plus grand respect 
du biculturalisme, 4-6, 85. 

entre Ottawa et Quebec pour empecher le dedoublement des pro-
grammes internationaux, 7-8, 34, 47. 

B. Reforme du bureau de l'Aide exterieure 

Creation d'une section francophone completement autonome, 34. 

Selection plus rigoureuse des experts que l'on envoie en Afrique 
francophone, 85. 

Augmentation de l'assistance aux pays francophones, 34-35, 62. 

Concentration des efforts dans quelques pays, 83. 

C. Urgence et necessite de la double competence linguistique pour 
tous les agents canadiens responsables des activites internationales 
du Canada, 8, 41-42, 60-61. 

D. Extension des rapports avec certains pays strangers 

Avec le monde francophone (Afrique), 41-43; 62. 

Avec l'Amerique latine, 8. 
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Avec 1'Europe, 83. 

Diversification du commerce, 50. 

Situation constitutionnelle 

Reconnaissance du statut particulier du Quebec, 47, 61, 63. 

Propositions particulieres 

Ambassadeurs itinerants, 83. 

Avoir plus souvent recours aux services d'experts d'expression 
francaise pour des periodes de courte duree, 82. 

Affirmer le caractere francais du Canada dans les organisations 
internationales, 75, 84-85. 
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Appendice I 	 Principaux ministeres et organismes federaux 
qui s'occupent d'affaires exterieures* 

Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (1952) 
Air Canada (1937) 
Agence canadienne de developpement international (1968) 
Banque du Canada (1934) 
Bureau du Conseil prive (1867) 
Bureau federal de la statistique (1918) 

7, Commission canadienne du ble (1935) 
Commission de contr6le de l'energie atomique (1946) 
Commission de la frontiere internationale (1925) 
Commission du tarif (1931) 
Commission maritime canadienne (1947) 
Commission mixte internationale (1911) 
Conseil des arts du Canada (1957) 
Conseil du tresor (1869) 
Conseil economique du Canada (1963) 
Conseil national de recherches du Canada (1916) 
Corporation commerciale canadienne (1960) 
Eldorado Aviation Limited (1953) 
Eldorado Mining and Refining Limited (1944) 
Galerie nationale du Canada (1880) 
Gendarmerie royale du Canada (1873) 
Imprimerie du gouvernement canadien (1963) 
Ministere des Affaires exterieures (1909) 
Ministere de 1'Agriculture (1867) 
Ministere de la Citoyennete et de l'immigration (1949) 
Ministere du Commerce (1887) 
Ministere des Communications (1969) 
Ministere de l'Environnement (1971) 
Mioistere des Finances (1869) 
miviqrrp de la Justice (1868) 
Ministere des Postes (1867) 

* Liste etablie en 1970. 
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Ministere de la Production de defense (1951) 
Ministere de la Sante nationale et du bien-titre social (1944) 
Ministere des Transports (1936) 
Ministere du Travail (1900) 
Office de tourisme du gouvernement canadien (1934) 
Office national du film (1939) 
Polymer Corporation Limited (1942) 
Secretariat d'Etat (1868) 
Societe canadienne des telecommunications transmarines (1949) 
Societe d'assurance des credits a l'exportation (1944-1945) 
Societe Radio-Canada (1932) 



Appendice II 	 Principales lois appliquees par le 
ministere des Affaires exterieures 

Loi relative au traite des eaux limitrophes internationales et a 
l'existence d'une Commission mixte internationale, S. C. 1911, chap. 
28 (modifiee par S. C. 1914, chap. 5, et S. C. 1922, chap. 43). 

Loi portant application des traites de paix entre le Canada et Vita-
lie, la Roumanie, la Hongrie et la Finlande, S. C. 1948, chap. 71. 

Loi portant application du traite de paix entre le Canada et le Japon, 
S. C. 1952, chap. 50. 

Loi sur le ministere des Affaires exterieures, S. R. C. 1952, chap. 

68. 

Loi sur 1'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'a-
griculture, S. R. C. 1952, chap. 122. 

Loi sur le commissaire du Canada au Royaume-Uni, S. R. C. 1952, chap. 

142. 

Loi sur les privileges et immunites (Organisation du trait-6 de l'At-

lantique Nord), S. R. C. 1952, chap. 218. 

Loi sur les privileges et immunites (Organisation des Nations Unies), 
S. R. C. 1952, chap. 219. 

Loi sur les Nations Unies, S. R. C. 1952, chap. 275. 

Loi sur les immunites diplomatiques (pays du Commonwealth), S. C. 
1953-1954, chap. 54. 



Appendice III 	 Principales lois* appliquees par le 
ministere du Commerce 

Commission canadienne du ble, S. R. C. 

Ministere du Commerce, S. R. C. 1952, 

1952, 

chap. 

chap. 44. 

78. 

Exportations, 	S. R. 	C. 1952, 	chap. 103. 

Assurance des credits a l'exportation, S. 	R. C. 1952, 	chap. 105. 
Permis d'exportation et d'importation, S. 	C. 1953-1954, chap. 	27. 

Office national de l'energie, S. C. 1959, chap. 46. 

Compagnie de l'exposition universelle canadienne, S. C. 1962-1963, 
chap. 12. 

* Lois ayant trait a des questions internationales. 



Appendice IV 	 Agences et organismes canadiens qui 
s'occupent d'aide a l'etranger* 

Accueil aux etudiants d'outre-mer (plusieurs maisons) 
African Students Foundation 
Agence canadienne de developpement international 
Anglican Church of Canada, DeparLment of Missions 
Association canadienne des Nations Unies 
A3sociation canadienne des bibliotheques 
Baptist Federation of Canada : Canadian Baptist Foreign Mission 
Board 
Canadian Association for Adult Education 
Canadian Friends' Service Committee (Quakers) 
Canadian Inter-American. Association 
Canadian Jewish Congress 
Canadian Red Cross Society, The 
Canadian Save the Children Fund, The 
Canadian Teachers' Federation 
Canadian Voluntary Commonwealth Service 
Care of Canada 
Coady International Institute 
Comite canadien de la campagne contre la faim (Le) 
Commission nationale canadienne pour l'Unesco 
Confederation des syndicats nationaux 
Congres du travail du Canada 
Conseil canadien du bien-titre 
Co-operative Development Foundation, The 
Entr'aide universitaire mondiale du Canada 
Federated Women's Institute of Canada 
Fondation des universites canadiennes 
Grail Movement in Canada, The 
Imperial Order of the Daughters of the Empire, The 
Institut canadien des affaires internationales 
Institut canadien d'outre-mer 

* Source : Conseil canadien pour la cooperation internationale 
(Ottawa), 1970. 
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Mundo (Mouvement universitaire national pour le developpement 
outre-mer) 
National Young Men's Christian Association World Service Commit-
tee 
Office de l'Amerique latine de la Conference catholique cana-
dienne 
Operation Crossroads Africa 
OXFAM 
Presbyterian Church of Canada, General Board of Missions 
Royal Commonwealth Society 
Scarboro Foreign Mission Society 
Service universitaire canadien outre-mer 
Student Christian Movement 
Tibetan Refugee Aid Society 
Union canadienne des etudiants 
United Church of Canada, Board of World Missions 
Young Women's Christian Association 



Appendice V 	 Succursales des banques a charte 
canadiennes a l'etranger* 

Banque de Montreal 	(9) 

Allemagne 
(tats-Unis 
Grande-Bretagne 

Banque de Nouvelle-Ecosse 

6 
1 
2 

(50) 

Angleterre 3 
Antigua 1 
Bahamas 6 
Barbade 3 
Belgique 1 
Cayman (Yles) 1 
fcosse 1 
ftats-Unis 2 
Guyane 1 
Honduras britannique 1 
Ties Vierges (ftats-Unis) 5 
Ties Vierges (Grande-Bretagne) 1 
Irlande 1 
La Grenade 1 
Liban 1 
Pays-Bas 1 
Porto Rico 4 
Republique Dominicaine 4 
Sainte-Lucie 2 
Trinite 10 

* Source : Annuaire du Canada — 1969, Ottawa, Imprimeur de la 
Reine, p.1238. 
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Barbade 	 1 
Cayman (Tles) 	 1 
gtats-Unis 	 11 
Grande-Bretagne 	 2 
JamaYque 	 8 
La Grenade 	 1 
Saint-Vincent 	 1 
Trinite 	 5 

Banque royaZe du Canada (92) 

Antilles 	 11 
Antilles francaises 	 2 
Argentine 	 2 
Bahamas 	 6 
Bresil 	 3 
Cayman (Yles) 	 1 
Colombie 	 5 
gtats-Unis 	 1 
France 	 1 
Grande-Bretagne 	 2 
Guyane 	 6 
Haiti 	 1 
Honduras britannique 	 3 
JamaYque 	 11 
Perou 	 1 
Porto Rico 	 6 
Republique Dominicaine 	 12 
Tobago 	 1 
Trinite 	 11 
Venezuela 	 6 

Banque Toronto-Dominion (3) 

gtats-Unis 	 1 
Grande-Bretagne 	 2 

Banque canadienne nationaZe (1) 

France 	 1 

Total 	189 

3. Banque de commerce canadienne imperiale (34) 

Antigua 	 1 
Bahamas 	 3 



Appendice VI 	 Service international de Radio-Canada — 
emissions en anglais et en frangais* 

Anglais 

Destination 

Afrique, via l'Angleterre 	 Quotidien 
Europe 	 Quotidien 
Australasie 	 Quotidien 
Europe, Antilles, U. S. A. 	 Quotidien 
Informations (anglais-frangais) 	 Quotidien 

Afrique 	 Quotidien 
Europe 	 Quotidien 
Carafbes, U. S. A., Amerique latine 	 Quotidien 

Francais 

Destination 

Afrique, via l'Angleterre 	 Quotidien 
Europe 	 Quotidien 
Europe, Antilles, U. S. A. 	 Quotidien 
Informations (anglais-frangais) 	 Quotidien 

Afrique 	 Quotidien 
Europe 	 Quotidien 

* Source : Service International de Radio-Canada, Programme des 
emissions, no 2, ete 1966. 



Appendice VII 	 Postes diplomatiques du Canada 
l'etrangert 

A. Ambassades 

Pays 	 Ville 

Afghanistan* (Pakistan) 
Afrique du Sud 	 Pretoria 
Algerie* (Suisse) 
Allemagne 	 Bonn 
Argentine 	 Buenos Aires 
Autriche 	 Vienne 
Belgique 	 Bruxelles 
Birmanie* (Malaisie) 
Bolivie* (Perou) 
Bresil 	 Rio de Janeiro 
Bulgarie* (Yougoslavie) 
Burundi* (Republique democratique du Congo) 
Cameroun 	 Yaounde 
Chili 	 Santiago 
Colombie 	 Bogota 
Congo, Republique du* (Republique democratique 
du Congo) 

Congo, Republique democratique du 	 Kinshasa 
Corse* (Japon) 
Costa Rica 	 San Jose 
ate-d'Ivoire 	 Abidjan 
Cuba 	 La Havane 
Dahomey* (Nigeria) 
Danemark 	 Copenhague 

t Source : Rapport annuel du ministers des Affaires exterieures —
1969, Ottawa, Imprimeur de la Reine, pp. 104-109. 

* Le Canada n'a pas de mission diplomatique en residence dans ce 
pays. Le representant du Canada reside dans le pays indique entre 
parentheses. 
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Pays 

fquateur* (Colombia) 
Espagne 
gtats-Unis d'Amerique 
gthiopie 
Finlande 
France 
Gabon* (Cameroun) 
Grace 
Guatemala 
Guinea* (Senegal) 
Haiti 
Haute-Volta* (Ghana) 
Honduras* (Costa Rica) 
Hongrie* (Tchecoslovaquie) 
Islande* (Norvege) 
Indonesia 
Irak* (Iran) 
Iran 
Irlande 
Isragl 
Italie 
Japon 
Jordanie* (Liban) 
KoweTt* (Iran) 
Liban 
Libye* (Tunisie) 
Luxembourg* (Belgique) 
Mali* (Senegal) 
Maroc* (Espagne) 
Mauritania* (Senegal) 
Mexique 
Nepal* (Inde) 
Nicaragua* (Costa Rica) 
Niger* (Nigeria) 
Norvege 
Panama* (Costa Rica) 
Paraguay* (Argentine) 
Pays-Bas 
Perou 
Pologne 
Portugal 
Republique arabe unie 
Republique arabe syrienne* (Liban) 
Republique centrafricaine* (Cameroun) 
Republique de Somalia* (gthiopie) 
Republique Dominicaine* (Venezuela) 

Ville 

Madrid 
Washington 
Addis-Abeba 
Helsinki 
Paris 

Athenes 
Guatemala 

Port-au-Prince 

Djakarta 

Teheran 
Dublin 
Tel-Aviv 
Rome 
Tokyo 

Beyrouth 

Mexico 

Oslo 

La Haye 
Lima 
Varsovie 
Lisbonne 
Le Caire 

* Le Canada n'a pas de mission diplomatique en residence dans ce 
pays. Le representant du Canada reside dans le pays indique entre 
parentheses. 
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Pays 	 Ville 

Republique malgache* (fthiopie) 
Roumanie* (Yougoslavie) 
Rwanda* (Republique democratique du Congo) 
Salvador* (Costa Rica) 
Senegal 	 Dakar 
Soudan* (Republique arabe unie) 
Suede 	 Stockholm 
Suisse 	 Berne 
Tchad* (Cameroun) 
Tchecoslovaquie 	 Prague 
ThaTlande 	 Bangkok 
Togo* (Ghana) 
Tunisie 	 Tunis 
Turquie 	 Ankara 
Union des republiques socialistes sovietiques 	Moscou 
Uruguay* (Argentine) 
Venezuela 	 Caracas 
Yougoslavie 	 Belgrade 

B. Hauts commissariats 

Pays 	 Ville 

Australie 	 Canberra 
Barbade* (Trinitg et Tobago) 
Botswana* (Afrique du Sud) 
Ceylan 	 Colombo 
Chypre 	 Nicosie 
Gambie* (Senegal) 
Ghana 	 Accra 
Grande-Bretagne 	 Londres 
Guyane 	 Georgetown 
Inde 	 New Delhi 
JamaYque 	 Kingston 
Kenya 	 Nairobi 
Lesotho* (Afrique du Sud) 
Malaisie 	 Kuala Lumpur 
Melte* (Italie) 
Maurice (Tle*) (Tanzanie) 
Nigeria 	 Lagos 
Nouvelle-Mande 	 Wellington 
Ouganda* (Kenya) 
Pakistan 	 Islamabad 
Sierra Leone* (Nigeria) 
Singapour 	 Singapour 

* Le Canada n'a pas de mission diplomatique en residence dans ce 
pays. Le representant du Canada reside dans le pays indique entre 
parentheses. 
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A l'etranger 

Pays 	 ViZZe 

Swaziland* (Afrique du Sud) 
Tanzanie, Republique unie de 	 Dar-es-Salaam 
Trinite et Tobagol 	 Port of Spain 
Zambie* (Republique unie de Tanzanie) 

C. Missions permanentes aupre's d'organismes internationaux 

Organisme 	 Ville 

Agence internationale de l'energie atomique 	Vienne 
Communaute's europeennes (economique, energie 
atomique, charbon et acier) 	 Bruxelles 

Conference du Comite sur le desarmement 	 Geneve 
Conseil de 1'Atlantique Nord 	 Bruxelles 
Nations Unies 	 New York 
Nations Unies (Office europeen) 	 Geneve 
Organisation de cooperation et de developpement 
economiques 	 Paris 

Organisation des Nations Unies pour l'education, 
la science et la culture 	 Paris 

Organisation des Nations Unies pour le 
developpement industriel 	 Vienne 

Bureaux consulaires 

A. Consulate Ongraux 

Pays 	 Ville 

Allemagne 	 DUsseldorf 
Hambourg 

France 	 Bordeaux 
Marseille 

gtats-Unis d'Amerique 	 Boston 
Chicago 
Los Angeles 
Nouvelle-Orleans 
New York 
San Francisco 
Seattle 

1. Le haut commissaire est aussi accredit-6 en qualite de commis-
saire du Canada aupres des Indes occidentales (gtats associes). 
* Le Canada n'a pas de mission diplomatique en residence dans ce 

pays. Le representant du Canada reside dans le pays indique entre 
parentheses. 
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Pays 	 ViZZe 

Islande 	 Reykjavik (Honoraire) 
Italie 	 Milan 
Monaco* (France) 
Philippines 	 Manille 

B. Consulats 

Pays 	 Ville 

Bresil 	 Sao Paulo 
gtats-Unis d'Amerique 	 Cleveland 

Dallas 
Detroit 
Philadelphie 
San Juan (Commonwealth 
de Porto Rico) 

Portugal - Les Acores 	 Ponta Delgada 
Saint-Marin* (Italie) 

Bureau du delogu6 commercial 

Pays 	 Ville 

Hong Kong 	 Victoria 

Mission militaire 

Pays 	 ViZZe 

Allemagne 	 Berlin' 

Commissions internationales pour /a surveillance et Ze contr6le 

Pays 	 Ville 

Cambodge 	 Phnom Penh 
Laos 	 Vientiane 
Vi&t-nam 	 Saigon 

1. L'ambassadeur du Canada A Bonn continue d'etre accredits en 
qualite de chef (non resident) de la Mission militaire du Canada a 
Berlin. 

* Le Canada n'a pas de mission diplomatique en residence dans ce 
pays. Le representant du Canada reside dans le pays indique entre 
parentheses. 



Appendice VIII 	 Delegues commerciaux du Canada 
a l'etranger* 

Afrique du Sud 	 Johannesburg 
Le Cap 

Allemagne (Republique federale) 	 Bad Godesberg 
Dusseldorf 
Hambourg 

Argentine 	 Buenos Aires 

Australie 	 Sydney 
Melbourne 
Canberra 

Autriche 	 Vienne 

Belgique 	 Bruxelles 

Brasil 	 Rio de Janeiro 
Sao Paulo 

Ceylan 	 Colombo 

Chili 	 Santiago 

Colombie 	 Bogota 

Communautes europeennes 	 Bruxelles 

Cuba 	 La Havane 

Danemark 	 Copenhague 

Republique Dominicaine 	 Saint Domingue 

Espagne 	 Madrid 

* Pour plus de details, voir la source : Rapport annual du ministare 
du Commerce —1969, Ottawa, Imprimeur de la Reine, pp. 215-216. 
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(tats-Unis Washington 
New York 
Boston 
Chicago 
Cleveland 
Dallas 
Detroit 
Los Angeles 
Nouvelle-Orleans 
Philadelphie 
San Francisco 
Seattle 

France 	 Paris 
Ghana 	 Accra 

Grande-Bretagne 	 Londres 
Liverpool 
Glasgow 
Belfast 

Grece 	 Athenes 

Guatemala 	 Guatemala 
Hong-Kong 	 Hong Kong 
Inde 	 New Delhi 
Iran 	 Teheran 
Irlande 	 Dublin 
Isragl 	 Tel-Aviv 
Italie 	 Rome 

Milan 

JamaYque 	 Kingston 
Japon 	 Tokyo 
Kenya 	 Nairobi 
Liban 	 Beyrouth 
Malaisie 	 Kuala-Lumpur 
Mexique 	 Mexico 

Nations Unies 	 New York 

Nigeria 	 Lagos 

Norvege 	 Oslo 

Nouvelle-Mande 	 Wellington 

Pakistan 	 Islamabad 

Pays-Bas 	 La Haye 
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a l'etranger 

Perou 	 Lima 

Philippines 	 Manille 

Portugal 	 Lisbonne 

Republique arabe unie 	 Le Caire 

Singapour 	 Singapour 

Suede 	 Stockholm 

Suisse 	 Berne 

Tchecoslovaquie 	 Prague 

Thailande 	 Bangkok 

Trinite et Tobago 	 Port of Spain 

U.R.S.S. 	 Moscou 

Uruguay 	 Montevideo 

Venezuela 	 Caracas 

Yougoslavie 	 Belgrade 



Appendice IX 	 Bureaux des services canadiens 
d'immigration a l'etranger* 

Allemagne de l'Ouest 	Grande-Bretagne 	Italie 
Cologne 	 Londres 	 Milan 
Hambourg 	 Liverpool 	 Rome 
Stuttgart 	 Birmingham 

Glasgow 	 Japon 
Autriche 	 Belfast 

Tokyo 

Danemark 
Inde 	 Lisbonne 

Copenhague 
New Delhi 

Republique arabe 
Espagne 	 unie Irlande 
Madrid 

Dublin 	 Le Ca ire 

France 	 Suede Israel 
Paris 	 Stockholm 
Bordeaux 	 Tel-Aviv  
Marseilles 	 Suisse 

Berne 

* Source : Annuaire du Canada — 1969, Ottawa, Imprimeur de la 
Reine, pp. 215-216. 

Vienne 
Gre'ce 

Belique 	
Pays-Bas 

g 	 ne Athes 
La Haye 

Bruxelles 
Hong Kong 

Portugal 
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d'immigration A l'etranger 

Bureaux de Vimmigration ne dglivrant pas de visas a ligtranger 

Australie 	 Li ban 

Canberra 	 Beyrouth 

gtats-Unis 	 Pakistan 

New York 	 Islamabad 
Chicago 
Los Angeles 	 Philippines 
San Francisco 
Denver 	 Manilla 

Finlande 	 Norvage 

Helsinki 	 Oslo  

Jamafque 	 Suisse  

Kingston 	 Geneve  

Trinitg et Tobago 

Port of Spain 



Appendice X 	 Agences de tourisme du gouvernement 
canadien a l'etranger* 

Depuis 1934, l'Office de tourisme du gouvernement canadien a pour 
fonction d'encourager la venue de touristes au Canada et de coordon-
ner les efforts des provinces dans ce sens, les activites des socie-
tes de transport et des associations de tourisme nationales, regio-
nales et locales. 

Etats-Unis 	 Autres bureaux 

New York 	 Londres 
Chicago 	 Paris 
San Francisco 	 Francfort 
Minneapolis 	 Amsterdam 
Los Angeles 	 Copenhague 
Philadelphie 	 Mexico 
Boston 	 Tokyo 
Cincinnati 	 Sydney 
Rochester 
Indianapolis 
Cleveland 
Detroit 
Washington 
Hartford 
Pittsburgh 
Seattle 

* Source : Annuaire du Canada--1969, Ottawa, Imprimeur de la 
Reine, p. 1099. 



Appendice XI 	 Associations et organisations interna- 
tionales dont fait partie le Canada* 

Accord general sur Les tarifs douaniers et Ze commerce 
(Parties contractantes) 

Bureau international des expositions 

Commonwealth 

Association parlementaire de Commonwealth 
Comite du Commonwealth pour l'etude des ressources minerales et de 
la geologie 

Comite du Commonwealth pour le traitement des mineraux 
Comite de liaison pour l'education au sein du Commonwealth 
Comite scientifique du Commonwealth 
Commission des sepultures militaires du Commonwealth 
Conference forestiere du Commonwealth et Comite forestier permanent 

du Commonwealth 
Conseil consultatif des etudes aeronautiques du Commonwealth 
Conseil des transports aeriens du Commonwealth 
Conseil economique consultatif du Commonwealth 
Conseil executif des bureaux agricoles du Commonwealth 
Fondation du Commonwealth)  
Organisation des telecommunications du Commonwealth 
Organisation du Commonwealth pour les sciences de la defense 

Conference du comite sur Ze desarmement (Geneve) 

Conference de La Haye sur Ze droit international prive 

1. Organisation semi-autonome soutenue financierement par les 
gouvernements du Commonwealth. 
* Source : Rapport annuel du ministere des Affaires exterieures —

1969, Ottawa, Imprimeur de la Reine, pp. 112-117. 
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Convention universelie sur Ze droit d'auteur 

Cour permanents d'arbitrage 

Institut international pour l'unification du droit prive 

La francophonie 

Association Internationale des parlementaires de langue frangaise 
Agence de cooperation culturelle et technique des pays entierement ou 

partiellement de langue frangaise 

Nations Unies1  

Conseils et organismes de l'Assemblee generale 

Comite consultatif scientifique 
Comite executif du Programme du haut commissaire pour les refugies 
Comite de l'habitation, de la construction et de la planification 
Comite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique 
Comite scientifique pour l'etude des effets des radiations ionisantes 
Comite special des operations de maintien de la paix 
Commission du desarmement des Nations Unies 
Commission du developpement social 
Commission du droit international 
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement 
(C.N.U.C.E.D.) 

Conseil du commerce et du developpement 
Conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche 

Conseil de securite 
Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel 
(O.N.U.D.I.) 

Institutions specialisees et autres2  

Agence internationale de l'energie atomique 
Banque asiatique de developpement 
Banque internationale pour la reconstruction et le developpement 
Fonds monetaire international 
Organisation de l'aviation civile internationale 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la 

culture (UNESCO) 
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation 

maritime 

Une liste plus detainee des organismes dont fait partie le 
Canada se trouve dans la revue Le Canada et Zes Nations Unies 1966. 

En 1968, le Canada a ete elu membre du Conseil d'administration 
de 1'UNESCO ; ainsi, it est maintenant represents aupres du Conseil 
d'administration de toutes ces institutions. 
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tionales dont fait partie le Canada 

Organisation internationale du Travail 
Organisation meteorologique mondiale 
Organisation mondiale de la sante 
Union internationale des telecommunications 
Union postale universelle 

c. Autres organismes speciaux des Nations Unies 

Commission de la statistique 
Commission des stupefiants 
Commission economique pour l'Amerique latine 
Conseil d'administration du Fonds des 
(F.I.S.E.) 
	 Nations Unies pour l'enfance 

Conseil d'administration du 
developpement (P.N.U.D.) 

Groupe d'etude commun des graines oleagineuses et des matieres 
grasses (C.N.U.C.E.D./O.A.A.) 

Groupe d'etude commun du jute et des fibres apparentees 
(C.N.U.C.E.D./0.A.A.) 

Programme alimentaire mondial (O.N.U./O.A.A.) 

Organisation de cooperation et de developpement economiques 

Organisation du trait& de l'Atlantique Nord 

Conseil de l'Atlantique Nord 

Organisation internationale de la police criminelle 

Organisme Canada-Antilles 

Comite permanent du Canada et des Antilles du Commonwealth pour le 
commerce et les affaires economiques 

Organisme Canada-Belgique 

Commission culturelle mixte Canada-Belgique 

16. Organismes Canada-gtats-Unis 

Comite canado-americain de la balance des paiements 
Comae canado-americain de la protection civile 
Comae de la cooperation militaire 
Comite ministeriel canado-americain de defense commune 
Comite ministeriel canado-americain du commerce et des affaires 

economiques 
Comite superieur canado-americain des industries de la defense et du 
developpement 

Comite technique canado-americain du marche des produits et des 
problemes commerciaux 

Commandement de la defense aerienne de l'Amerique du Nord (N.O.R.A.D.) 
Commission des Oches des Grands lacs 
Commission du pare international Roosevelt de Campobello 

Programme des Nations Unies pour le 
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Commission internationale de la frontiere 
Commission internationale des Oches de saumon du Pacifique 
Commission internationale du fletan du Pacifique 
Commission mixte internationale 
Commission permanente canado-americaine de defense 
Groupe de la planification regionale 
Groupe interparlementaire Canada-ftats-Unis 

Organismes Canada-France 

Association parlementaire Canada-France 
Comite economique mixte Canada-France 
Commission culturelle mixte Canada-France 

Organismes Canada-Grande-Bretagne 

Comite ministeriel anglo-canadien du commerce et des affaires 
economiques 

Comite permanent Canada-Grande-Bretagne pour le commerce et les 
affaires economiques 

Organisme Canada-Japon 

Comite ministeriel Canada-Japon 

Organisme Canada-Mexique 

Comite mixte Canada-Mexique 

Organisme Canada-Tunisie 

Comite mixte Canada-Tunisie 

22. Organismes de conservation 

Commission du phoque a fourrure du Pacifique Nord 
Commission internationale de la chasse a la baleine 
Commission internationale des peches du nord-ouest de 1'Atlantique 
Commission internationale des pches du Pacifique Nord 
Conseil international de l'exploration des mers 

Organismes interamericains 

Centre interamericain des administrateurs du fisc 
Institut interamericain de statistique 
Institut panamericain de geographie et d'histoire 
Office interamericain de la radio 
Union postale des Ameriques et de 1'Espagne 

Organismes scientifiques 

Bureau hydrographique international 
Bureau international des poids et mesures 
Institut international du froid 
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tionales dont fait partie le Canada 

Plan de Colombo 

Comite consultatif pour le developpement economique cooperatif du Sud 
et du Sud-Est asiatiques 

Conseil de cooperation technique dans le Sud et le Sud-Est asiatiques 

Produits de base 

Accord international sur le café 
Accord international sur l'etain 
Accord international sur le sucre 
Arrangement international de 1967 sur les grains 
Bureau international pour la publication des tarifs douaniers 
Comite consultatif international du coton 
Comite de cotonnades 
Groupe international d'etude sur le caoutchouc 
Groupe international d'etude sur la laine 
Groupe international d'etude sur le cacao 
Groupe international d'etude sur le cuivre 
Groupe international d'etude sur le plomb et le zinc 
Groupe international d'etude sur le tungstene 

Tglgcommunications spatiales 

Comite provisoire des communications par satellites 

Union interparlementaire 



Appendice XII 	 Tableau du monde francophone* 

Pays 

Europe 

Population Capitale 

France 48 000 000 Paris 
Belgique 9 500 000 Bruxelles 

Suisse 5 000 000 Berne 

Monaco 20 000 Monaco 
Luxembourg 350 000 Luxembourg 

AfY,ique 

Burundi 3 000 000 Usumbura 
Cameroun 5 000 000 Yaounde 

Congo-Brazza-
ville 1 000 000 Brazzaville 

Congo-Leopold-
ville 15 000 000 Leopoldville 

Cate d'Ivoire 3 500 000 Abidjan 
Dahomey 2 200 000 Porto-Novo 
Gabon 600 000 Libreville 
Guinee 3 500 000 Conakry 
Haute-Volta 4 500 000 Ouagadougou 
Mali 4 800 000 Bamako 

* Source : Le Devoir, 23 juillet 1963. 

Statut du fangais 

langue officielle unique 
une des deux langues offi- 
cielles (francophones : 
50 % environ) 

une des trois langues of- 
ficielles (franco- 
phones : 20 a 25 %) 

langue officielle unique 
une des deux langues offi- 

cielles 

langue officielle unique 
une des deux langues offi- 
cielles (francophones : 
80 %) 

langue officielle unique 

langue officielle unique 
langue officielle unique 
langue officielle unique 
langue officielle unique 
langue officielle unique 
langue officielle unique 
langue officielle unique 
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Pays 
	

Population 

Mauritanie 
	

650 000 

Niger 
	

3 500 000 
Republique Cen- 

trafricalne 
	

1 500 000 
Rwanda 
	

2 500 000 
Senegal 
	

3 000 000 
Tchad 
	

3 000 000 
Togo 
	

1 500 000 
Madagascar ou 

Republique 
Malgache 	6 000 000 

Afrique du Nord 

Algerie 	10 000 000 

Maroc 	 11 000 000 

Tunisie 	 3 500 000  

Capitate 

Nouakchott 

Niamey 

Bangui 
Kigali 
Dakar 
Fort-Lamy 
Lome 

Tananarive 

Alger 

Rabat 

Tunis  

Statut du frangais 

(1'arabe est considers 
langue nationale) 

langue officielle unique 

langue officielle unique 
langue officielle unique 
langue officielle unique 
langue officielle unique 
langue officielle unique 
une des deux langues offi- 
cielles (avec le mal- 
gache) 

(dans ces trois pays, le 
francais n'a pas de sta-
tut officiel mais it est 
en fait la langue des re-
lations internationales, 
de la haute administra-
tion, d'une bonne partie 
de l'enseignement. I1 y 
a 8 000 enseignants fran-
cais au Maroc, 15 000 en 
Algerie et 3 000 en Tuni-
sie) 

Amerique 

Canada 

Hafti 

Orient 

Cambodge 

Laos 

Liban 

Viet-nam 

	

18 500 000 	Ottawa 

	

5 000 000 	Port-au- 
Prince 

	

5 000 000 	Phnom-Penh 

	

2 500 000 	Vientiane 

	

2 000 GOO 	Beyrouth 

	

15 000 000 	Saigon 

une des deux langues offi-
cielles (francophones : 
environ 6 millions 
concentres dans le Que-
bec) 

langue officielle unique 

(dans ces quatre pays, le 
francais a un statut de 
fait analogue a celui 
dont it jouit en Afrique 
du Nord, plus accentue 
au Cambodge et au Laos, 
moins marque au Liban et 
au Vit-nam-sud) 
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Autres pays oe le francais occupe une position importante dans les re-
lations internationales, dans l'activite culturelle, dans l'enseigne-
ment : Italie, Grace, Pologne, Portugal, Roumanie, Tchecoslovaquie, 
Turquie, Iran, Syrie, Brasil, Perou, Isragl, Nouvelle-Caledonie, etc. 

faut aussi signaler l'importance du frangais dans l'Ile Maurice 
(territoire britannique de l'Ocean Indien) oil un pourcentage eleve de 
la population est francophone, oil se trouvent trois quotidiens de 
langue francaise, etc. 



Appendice XIII 	 Cooperation bilaterale — 1968* 

Valeur totale 

(millions de dollars) 

Plan de Colombo 	 103,6 

Programme d'aide aux Antilles du 
Commonwealth 	 9,1 

Programme special d'assistance aux pays 
africains du Commonwealth 	 15,4 

stats francophones d'Afrique 	 14,4 

Autres programmes 	 7,6 

Amerique latine 	 3,3 

Total 	 153,4 

* Source : Rapport annuel de l'Agence canadienne de Developpement 
international —1969, Ottawa, Imprimeur de la Reine, p. 32. 



Appendice XIV 	 Declaration du tres honorable Lester B. Pearson 
sur l'aide a l'etranger* 

Question. Sir, we have heard it expressed at this Conference that 
our foreign aid program has been directed too much towards countries 
with an Anglo-Saxon heritage and not enough to countries with a French 
heritage. I am wondering if you would care to indicate whether you 
think that the balance could have been...? 

Prime Minister. I read something about that in the newspapers too. 
I don't feel like being defensive or apologetic about this. Our 
foreign aid program began through the United Nations and through the 
Commonwealth Colombo Plan. That is how it all began. Before United 
Nations days, we didn't have any external aid program of any conse-
quence at all. Our external aid through the United Nations does not 
take into consideration any particular type of country. Our external 
aid program through the Commonwealth was organized at the Colombo 
Conference in the forties. It was a Commonwealth initiative and we 
were the only French-speaking member of the Commonwealth. I think it 
was natural that aid through it would grew in the way it did. Now, in 
recent years, we have broadened the basis of our external aid and are 
including countries outside the Commonwealth; I am very glad of this —
countries in Africa — French-speaking countries — where we can help 
particularly because of the French-speaking character of part of our 
own country. This was a very good thing to have done. We have been 
slow in doing it but I think the delay is understandable in view of 
what I have said. Also there is perhaps one other reason for the de-
lay. We concentrated on the Commonwealth in the Colombo Plan. But 
these ex-French colonies in Africa that are now independent states 
were getting a great deal of help from their mother country, France, 
in arrangements not, if you like, comparable to the Colombo Plan. I 
think it is a very good thing for us to have cut across both arrange-
ments. The French are now helping other areas than their own ex-
colonies. I think it is all right. 

* Source : Canada's Role as a Middle Power, sous la direction de 
J. King, Toronto, The C. I. I. A., 1965, pp. 208 et 209. 
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Notes 

I1 faut naturellement tenir compte de la contribution des 
groupes qui ne sont pas d'origine britannique ou frangaise, mais it 
faut reconnaitre que les deux peuples fondateurs ont toujours eu, en 
plus de leurs droits constitutionnels, une importance numerique et 
une vie institutionnelle qui leur meritent une reconnaissance spe-
ciale dans les cadres politiques du pays. 

« Culture * est entendu ici dans son sens le plus large, comme 
l'ensemble des habitudes acquises et transmises par une societe : son 

outillage mental le, ses coutumes, son langage. ses ideaux, sa vi-
sion du monde, 41 l'acculturation de son heritage *. Voir Fernand 
Dumont, * De quelques obstacles a la prise de conscience chez les 
Canadiens frangais w, dans Cite libre, janvier 1958, p. 22. 

Cette idee fut enoncee principalement par M. John Holmes, presi-
sent de l'Institut canadien des affaires internationales de Toronto, 
et qui fut, de 1953 a 1960, sous-secretaire d'Etat aux Affaires exte-
rieures du Canada. Plusieurs contestent le sens de puissance moyenne 
(middle power). Its soutiennent que toute puissance peut desormais 
jouer un role important a condition qu'elle ait les competences re-
guises pour mener a bien ces propositions et ces interventions. Voir 
John Holmes, * The Diplomacy of a Middle Power *, dans The Atlantic 
Monthly, novembre 1964, vol. 214, n°  3, p. 106. 

Au cours des deux dernieres annees, nous avons rencontre plus de 
quatre cents hauts fonctionnaires dans le cadre de seminaires organi-
ses par la Commission du service civil. Un tres grand nombre de ces 
fonctionnaires semblent prets a accepter l'idee d'une * politique 
etrangere etagee *. La majorite d'entre eux congoivent le bicultura-
lisme en fonction des rapports avec le monde francophone uniquement 
et non en fonction de toutes les relations que le Canada entretient 
avec des pays strangers. Voir Louis Sabourin, « Biculturalism and 
Canadian Foreign Policy *, dans Canada's Role as a Middle Power, sous 
la direction de J. King Gordon, Toronto, C. I. I. A., 1966, pp. 167-
193. 
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Voir en particulier Louis S. St-Laurent, The Foundation of Cana-
dian Policy in World Affairs, Toronto, University of Toronto Press, 
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lundi 20 mai 1963, reproduit dans Le Devoir du 23 mai 1963. 

Voir en particulier la lettre du premier ministre de 1'Alberta, 
Ernest C. Manning, en reponse a celle du premier ministre Lester B. 
Pearson, au sujet de la creation de la Commission royale d'enquete 
sur le bilinguisme et le biculturalisme; cette lettre est citee dans 
le Rapport prgliminaire de Za Commission royale d'enquete sur Ze bi-
Zinguisme et Ze biculturalisme, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1965, 
p. 162. 

Jean Lesage, Discours A Saskatoon, cite dans Le Devoir du 21 sep-
tembre 1965. 

Mogi_ Dorion, Discours au club Kiwanis de Sillery et de Ste-Foy, 
cite dans Le Devoir du 8 juin 1961. 

Gerald Clark, Canada : The Uneasy Neighbour, Toronto, McClelland 
& Stewart, 1965, p. 417. 

F. H. Soward et coll., Canada in World Affairs : The Pre-War 
Years, Toronto, Oxford University Press, 1941, p. 12. 

James Eayrs, Canada in World Affairs : October 1955 to June 
1957, Toronto, Oxford University Press, 1959, p. 15. 

Voir en particulier 1 Y-editorial de Claude Ryan dans Le Devoir 
du 15 novembre 1963. L'auteur s'en prend aux pre-juges du Canada an-
glais a l'endroit de l'Amerique latine 
Il est temps que notre politique etrangere reflete davantage la 
dualite culturelle du pays. Il est temps que les dominateurs an-
glophones de nos services de relations exterieures comprennent les 
liens profonds qui pourraient amener notre pays, en particulier le 
Canada frangais, a jouer un role de premier plan en Amerique latine. 

Jean-Marc Leger, Le Devoir, 9 decembre 1961. 

Claude Julien, Le Canada derni.dre chance de l'Europe, Paris, 
Bernard Grasset, 1965, p. 278. 

Paul Martin, Discours au Club des relations internationales de 
l'Universite de Montreal, le 12 mars 1966 (texte polycopie). 
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d'opinions au Canada *, dans Gpinions publiques, II (Centre de 
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Universitaires de France, 1957, p. 318. 
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aux Affaires exterieures du Canada. Au debut de la seconde guerre 
mondiale, le ministere n'employait qu'une trentaine de personnes. 
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