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A ma lemme à qiri ce livre doit tant 
A Tres,  Paçcale et Tsnnick 

L'économie, sciencc de l'homme, de l'homme Fersrinne et mciété, e m b r a s  
les activités économiques qui impliquent tout I'htlmme et tous lcs hommes'. 
Si 4 c'est b conception que l'on se f a i t  de  l'homme qui commande la nature 
de la science éconcimique " B nos préférences iront i une science économique 
en situation qui ne considère plus un homme tronqué, ni un homme abstrait 
sculcment mû par un  calcul économique rationnel, mais un homme situé dans 
des réseaux de puuvoirs, de contraintes, de  dons et d'échanges 3, non pas un 
individu iwlé mais une personne profondément cnracinie dans des groupes 
mciaux, des claçxs, dss nations qui façonnent ses compvrtements économiques 
ct s u r  lesquels pèsent sa volonté d'épanouissement et inn désir dz liberti.. 

Les structures de prduction,  d':change, de revenu3 caractérisent une 
phase de l'évolution économique et  conditionnent le passage à d~iç stades supé- 
rieurs de  développc.ment ou constituent dils h!ocages Jans  un procesws d'êvo- 
lution. Mais les structures qui à la fois reflitent et  entraînent les activités 
éconnmiques d'une société ne wnt pas uniquement de nature économique ; il 
est difficile de nc pas recorinaitre la marque que fernnt subir aux a c t i v i h  
économiques, Irs structures sociales, les institutions, les comportements, comme 
il e3t difficile de faire ii des structures Je la population ou de l'espace écono- 
mique. Ori cansidérera Cgalemcnt comme explication dberminante des divericj 
structures d'une époque, celles qu i  les orit précidées. Ainsi Ic. recours à la 

politique. à l'histoire, à Ia sociolingie, apparaîtront comme au tan t  de néces* 

i .  François Perroux, 1 ' ~ c o n o i n i c  d u  W I o  siècle, je éd., Parir, P. U. P., 1969, p. 406. 
z. H. Guitton. I'Objct d e  I'éror.,jrnie poliriqiie, Paris, H~vii .re,  rggr ( u t 6  par 

A. NIEoJ~~. Compo~t~mei i rs  é ~ o n o r n i ~ u ~ ~  e t  sLrucLuTes ~ociales, Parla, P. U P., 
1960, P. 8s). 

3 François Perroux, Econotnic e t  ~ o c i i r t .  coniraintc. tchungc, don, Paris, P. U P.. 
1963, 186 p. 



si tk pour éclairer le procesus de dfveloppenicnt d'une mciété. Tout  en 
demeurant l'approche rcritrale, I'Eccinomic w:a égalzment politique, historique, 
sociologique, géographjqi e Ftwr appréhc.nilrr la rnmplexiti. d'un processus de 
ilivcloppemc.nt wisi à t r ivrrs  son évolution et i son stade actuel que révclr 
l'ensemble de ss scmctuies. 

L'ohist dc :iotre ~ t u i l c  est le Québec analyk dans w5 strusturcs Ectim, 
miques ct w n  déve1oppr:ment. La province de Québec. région in8ustrialiFée 
à haut niveau de vie, ccnstitue néanmoins dans 1'en.rcmble économique canaT 
dicn et  nord-américain Urie rsgion cn a rctard ti écclnomiqucrnent. La perception 
de snn dtvrlrippement nJicessite la prise cn considération du pouvoir mus wa 
diverses formes : e i l  faut commcilcer par une analyse d a  structures éciino, 
miques, montrer ensuitc: les tensions srxiale?, interpréter les nianières de 
penser des digércnt r5 t:itFgories dirigc~ntes, enfin remettre le pkscnt dans 
l'Histoire ... Autrement cit il faut être en dernière analys2 histnnen Je dirai 
donc que la fonction i ~ ~ r ê m e  est celle d'historien. à condition c.videmrrient 
quc i.cIui+c-r mit il'abnrcl un économiste, ensuite un sociologur rc enfin un 
philosophe '. B 

Mais une perspecti.~c wmblabIe pruc-cllc. s'sppliquer à i'étude du Qurht: 
PeutTon l'aborder m m m l  une ~ x i é t é  glnhale ? Nous le penmns et  le risque 
mérite d'être couru mêrrc s i  le Québec n'a pas la plénitude de certains a t t r i -  

buts de la sociéti gloh~lc. - souveraineté politique com~lètc.  unité da.% la prise 
dz con~cic1ii.e ~atinnale.  La cohérence et le nnmbre de w5 traits spéciFirpzs 
nous semblent devoir l'einporter. 

LE QUEBEC, UNE REALITE NATIONALE ? 

Dans la C~~nfkdt:+ntion canadienne actuellc - cclle dr  iSh7 -- la 
province de  Québcs tb-lrrcspond à un territoire aux limites dihiiicc Sc< fron, 
tièrcs sniit i ig~ l~mt . r i t  cc lles d'un espace politique, administratif, Ecrinomique 
ct d r  peupizm~nt partir-ulier en Amérique du Nord. Cct c.space correspond 
aus i  à une b a x  statistii~ue très fréquemmeiit u t i l i ie  ; cadre d'analy=, cadre 
de politiques spicihques le territoire quCLci,is e:t uiie réaliG forte. De plus. 
dans SI partie peuplée .out au moins, rc trrritoirr: a gardé son uuicé depuis 
Ica d6buts du peurlemrnt blanc. Au cours der siècles ce territoire coïcride 
pour I ' ese~i  tic1 avec I'irnplanta t ion d'une population caractErisée ct d'nrigine 
françaiac qui s'appellci a succeaivernent : Français. Canadiens, Canaclizns 
francais. et aiiinirrd'hui dz plus en plus Québécois. 

q. Raymond Aroii, la Lutte der , I ~ r s c s  3\louucIler ircdnr ru+ les sociér is indus. 
rr icl l ts ,  Paris, Galliriard, u I d f r < = ,  1 ~ 6 4 ,  p .  309. 
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Ainsi lz Quchcc prfscnte aujourd'hui unc forte unit; d,i~is wri peuple, 
mcnt, pu~squc  cnvirnn g r i s  dc s;i populatinn cst catdioiiquc ct p;irie français, 
dans un ccintincnc de population niajoritairemcnt .~ngloplloi~e et protestante. 
Cet ts  unit: x rctrouvc tgrilcmcnt dans unc h i ~ t n i m  çommuiic dc pr?s d e  
quatre sikclcs, qui n fore2 ln priw dc conscicncc d'uii dcstin co!leztif. Sc pers 
ccvnnt li. plils wiivcnt commc un< n;itinii, 1c:1 C;iiindiens francnis riiit vecu e t  
vivent d r  ce fait i leur mnnikrc Ics évtilrmcnts, lcs r ; ~ p p o r t ~  dc forcc nvec les 
autrc5 et nnL développé unc y+)-cliolngic cc~llc.~tiuc qui !cur cst proprc. Enfin 
une pnrt c ro iwntc  d'cntrc eux en vient depuis quclqucy nnnfcs i Elahcirer, 
;i travers la sriuvcrainctf prilitiquc d'un Etat  ~~rrkl+coi,c, Ic prnjct collcctii d'unc 
xici;té nouvcllc pernicttdiit I'kyniiouisseineiit d'un pzuplc qui n'a v k u  luqu 'à  
préwnt que dcs situntions d i  minririt;~irc ou dc clnininé. 

Mais cxiate-t-il au  QuEbcc. iine Eçc.innmic ,cuffi.wmmcnt pnrticulnris6e 
pour mfriter dc fnirc à clIc sculc l'ohjrt dc ntitic t tudc  r t  quel prut iin Etrc 
alors l'intérêt ? 

Tout  d'abord Ics n;tivirfs éccinoiniqucs cxistniit ail Q u é b ~ c  cont ccllcc: 
où s'insèrc majoritiiircmcnt la popiilation ;anndie~iiit.,frnnqaisr" dont i t  ii'cxiçte 
nulle part aillciir~ une p;ircillc çoncsntra tinn, ct nitivités écoiicimiques ~ ~ n t  
particularikcs pnr l'cliiçtcnce d e  cctte pcipulntir~n drmt elles marquent en 
mênie tciiips ln vie priaciitc ct l'nveuir. Ainsi ln t'aiblc mobilité dc la main- 
d'auvrc, 1.1 r;irctf dcs ciitrcprcnciirs aiitochtr7nc,. ln forte dtpcndancc à 
l'égard des cayiitauli et dcs entrcprcncurs cxtfrizurs constituiint qiielqiirs traits 
cnrnctéristiquca de l'économie quéikzoi.ic. Lc: nctivit:~ t?ccinomiques présentent 
iin inter& accru lorqu'clles mettent en jcu I'cxistcnce m?me d 'un  pcupIe si 
on laisse les forces  économique^ tes plus puissantes a ffirmcr leur d y  n;iniismc. 
G s  activiti.5 nt. .wnt Pa:: ucurres mais impoxnt  dcs cnntraintcs, clics nc con, 
cernent pa3 seiilement des individus, des r6fiioiis. dcs clnsxs wcialcs, mnis aussi 
dcs cultures. drs  langues, cl,-. 1i;itions ct des içhcl l t .~ di) unlcurs. 

Nnus ne pnuvons ccpcndnnt pnrler de iintion et de naticinalismc u n s  
une certaine gtne héritSr dcs wuvcnir:: odieux. d'il )- ;i trois ou  qunrrc dfcen, 
nica, laiçsés par des pays puissalit-s qui x snnt affirmSs commc nations autarei- 
que.:: ct impérialistes. 11 cst difficile égalzmznt d'riuhlisr toiit cc que Ir 
n~t ional ismc ,z pu recouvrir ou chnrricr a v x  lui comme difense d c  privi1i.g~:. 
racimic C-L iilirs rétrngra~lcs. Mais pdirallhlcmc.~it, ,ivt.ç unt. expniisioii iiouvrlli.. 
S - F S ~  affirnit dcpiiis la Srcnnde Gurlrre mondiale le i-iatiannli~mc des pcuplec: 
du  TicrvMondr.  un nationd lisme de dtcrilonisaticin qui s'est même propng; 
aux prupleç doiiiints ct iiiinnritaircs de pays riclics e t  industrialisi.~. Cc na- 
tionalismc d ~ :  pt'upIc5 f;libics rou opprimés a contribui e t  wntribue. encorrl a 

la dCsagrC~;ition d,-9 cmpircy. i I'affaihli~scment de: puissanses dominantes. 
j l a  rcmiw cn quccticln Jc pr iv i l~gc~ .  :i la r;irticipntion accruc, à part c n t i k  
ou voulue tcllc, dc noiivcaux p c u ~ l c s .  C',-?r dani: i c  cour'lnc que s'inscrit le 
nouveau nat~ondlienic q u i l i s ~ ~ i s  qui :'appui,- sur une situation de dominactcbn 
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i't d ' a l ih t ion  et aussi sur une prise de conscii'nce nouvelle, qne Jacques 
Bi'rqui' a su si bien définir La vie économique exprime une dimension mad 
jeure dc la dominatiun ou de la dépossesçion vécuc par les Canadiens fraiiçais 
et les stmcmres qui encadrent cette activité économique traduisent le stade 
du développement atteint par le Québec en rntrnc temps qu'elles reflètent une 
étape dans une évolution historique qui les explique en partie. 

Les préférences et les ernpnses de çtnictur2.s se perçoivent et se mani- 
festent le plus clairement au nivcau dc la nation. Dc plus, l'etat national 
représente un levier wgntiel pour le développcmcnt, et l'on ne peut que 
regretter, depuis Frédé~ic List, que l'importance de la nation ait éti trop 
négligée dans l'analyse économiquc. Les situations de dépendance d'une nation 
renforcent les processus dualistcç de développement qui remettent cn question 
la compatibilité à long termc des stmcturese. La dumination extkricurc et 
l'inégalité à l'intérieur nianifestent au Q u é k c  une insuffisance du déveIoppe, 
ment qu'une d e  erbnscienze nouvelle vient remettre en question par une 
exigence de participation et de cohérence économique. Malgré les difficultés 
et les imprécisions que cela r ep rkn te ,  nous assimiIerons le plus souvent lc 
Quétiec ou les Can;idier,j français à une nation ; de plus ce concept appiirait 
comme un niveau ou ur.e haw ewntielle de Salialyse de la dépendance et du 
dualisme. 

En outre notre a3proche çera structurale pour mieux appréhender le 
dévcloppemcnt de l'éuir~ornic du QuEbec tant aujourd'hui que dans son pro. 
cessus historique. Nous nous demanderons dans quelle mesure le développe- 
ment du Q u é k c  cst hnintigénc ct autonome. Une interrogation sur les 1imitz.s 
de l'autonornic ct de l'homogénéité du développement quéEcois nous renvoie 
aux théories de la dépendance et du dualisme comme des éclairages idoines 
pour çaisir Ic phénomèiie du développement. La définition des concept$ de 
stmcturc. dc développcnent, de dépendance e t  de dualime va maintenant 
retenir notre attention. 

. lacqueli Berque, Prétacc, in Pmti pris. Les Zuébécois, Paris, François Maspero, 
a Cahiers libree 99-ioo m, 1967, P. ,*16. 

6 .  Nguyen Huu Chau affirmc que  iophque de Ia nation a conduit à constater que 
les phinomènes de ilornination, mPme durables, d'une auciété par rapport  à une 
antre ou, à I'intériecr d'une société, d'un groupe par rapport à d'autres groupea, 
nt &pond pas à c:ettc idée de compatibilité dc stnicrurcs r (in Structurer. 
i n a r  itiiricins ct  déiirl îppemcnt économiquc dans les puys sorra,déveIoppés. Pana, 
Librairie ginirale de droit et jurisprudence, ~ 9 6 4 ,  p. 7) .  
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DEPIN D ION DES CON CEFTS UTILIS~S 

Elle constitue un appareil d ' a n a l y ~  si fréquemment utilisi: qu'il en perd 
de sa précision. La notion de structure évoque I'idée d'organisation interne, 
d'armature, de cadre, qui caractériçent et conditionnent le fonctionnement 
d'un ensemble. L'idée de structure évoque aussi les proportions particuliéreç 
des diverçes parties constituant un  tout économique ainsi que les relations qui 
s'ktabliswnt entre les divers ékments d'un ençemble ou entre plusieurs enseni, 
bks. Ce5 structures ne peuvent w ramener à des données, eonsiderées comme 
extra~écononiiqucs, dunt parlent Ics économistes d'inspiration libirale, ni se 
limiter à une conception statique qui n'inclurait que des structures écono- 
miques. 

Le rzcours à une notion dynamique de structure ' permet de przndre 
en considération les structures sociales, mcntales, politiques et permet égale, 
ment de considérer leurs transformations géiiéralement lentes, soit qu'cll~s se 
déhnissent comme des cr quantités en mouvenients ralentis B (P. Perroux) 
ou comme c un équilibre précaire des hiérarchies diverses c o m p r i ~ s  Jans un  
mouvement perp?tuel de ~tructuratio~l, de deçtructuration et de restructura* 
tion 8 (G. Gurvitch). CES déhnitions amples et dynamiques de la structure 
nous p a r a i s n t  convenir le mieux aux beçnins d'une analyse du déveIoppe. 
ment. 

Le sciuci de ne pas confondre 1e signihant et le signifié nous semble 
également heureux ; les coefficients, les indices structurels de l'économiste ne 
recouvrent que des c relations entre les hommes nées du travail, qui n'existent 
qu'en fonction de l'activité travail et du comportement des agents écononii* 
ques 3, d'où la définirion de la structure économique comme c l'ensemble des 
rapports objectifs dans lesqueis les hommes entrent pour transformer par leur 
travail les données naturelles en biens susceptibles de satisfaire leurs lxsoins 
ou Ieurç aspirations @ 3. Cette dernière déhnition nous rapproche davantage 
d'hommes situés, d'hommes participant au développement de leur société et 
convient mieux à l'nbjet de notre étude. 

O n  retiendra davantage cette définition : e La structure d'un ensenible 
économique se définit par le r é w u  des liaisons qui unissent. entre elles, les 
unités simples et complexes, et par la Grie deç proportions entre les flux et entre 
les s h k s  des unirés élémentaires et des combinaisons objectivement signifia, 

7. André Marchal, S3'stémes er s t r u c t u r e s  économiques, Paris, P .  U. P. ,  < T h é m i s  3 ,  

1959. P. 69/83,  
8 .  Henri  Barroli, SysrCmes er sr-rirctures éco i iomiques ,  coure polycopié, Paris. Ciié 

du droit, 1965.1966, p .  7 9 .  



tivcr dc ccs iinités '. 3 Ce concept de stmcrurc cst rendu dynamique par l a  

con5idération dc la fréquence et dc 1:i rapidicc dcs chanymcnrs qui affectent 
les variablci structiiralcs 

Aujourd'hui d~ nombreux cconomist cs privi12gicnt I'approchc stmcturslle 
des phénciménes de développement l0 mais toaa nc crmiidtrcnt pas poiir autant 
que le concept d z  structure cst u n  instrurncnt d'analyse parfaitement au 
polnt l1 

Ccrtaiiis déplorent la confusion fréqucntc entre structure6 et institu- 
tinns ; structures et insti:utions ont  e n  commun la forcc cnntraignantc mais 
elle tient poiir lei premii.res aiix réalités concrètcç d r  l r u r ~  proportions e t  dc. 
leurs relations, et pnur Ii's autres aux  u réglerncnt.jtions cocjales s ( G u r v i ~ h )  
et à l'idéc u d'muvre ou d'entreprise commune ct durahlc B (Hauriou) . Enfin, 
les premières ont aussi CtE consid212e5 avant tnut crTmmc l'expression d'un 
rapport de forces. 

Si la notion dc strilcture ne suffit pas à tnut expliquer, néanmoins ;on 
utilisation privilégie I'atienticin à unc perspci[ivc globale, aux prnportions 
caractéristiques, aux déteriiiinant:: ewntiel ;  et aiix interdépendances d'un 
cnwmble Eeonomique mniIric celui que nnus voulons étudier, afin de mieux e n  
çaisir le procesiis de dév2loppement Lc souci de forger u n  concept de strue, 
ture plus précis et plus adapté a u  dévcloppemcnt nous oblige j eiarifier ce 
dernier coneept e t  k jus  ificr con utilisatioii mmnie instrument d'analy= de 
I'éccinomie quPbecciise 

Rccriurir à l a  naririn dc. &vc. lcippc.mcnt pour éclairer l'évolution d'une 
crimclmic industriclle nord-amfriiainc peut paraître étrange à beaucoup et 
chclquantc m?mc poiir qiiclqucs lins. Disrin5 tout d ' a b ~ r d  que le processus du  
dévrlnpprnicnt, I F S  étape: fnncl i ic .~,  1c.s hlocagcs qui l'entravent, les finalités 
qu'il cclntjrn t, cclncrrnent les d ivc.rs types de soci>cis, induitriali&cs riu agriwles. 
mdcrnc,s  clu trarlitionncll:~, nantici ciu d;favnnsécs. II existe uiie unité du déve, 
lrippcmcnt à laquellc n'échappe aucun groupe humain, du  moins au niveau 
d'un cspiiir et d'une solidariti qiii intércse au premier chef les peuples les 
plus défavi>riks. Il existc pour d'au trrs une unitt  au niveau d e  Fa probl2ma. 

9. François Ptrroun, I'Eronoriiie d i r  XXe siéclc. p.  3 7 1  ; C I .  éqalement e: Structura- 
Iismc, modèles i.conoiriiques, srructiirtrs é~onomiques a. Econornie appliqu;c. 
vol. 24. no J ,  197.1, p 319,351. 

10. EIiae Gannagé., E r o n m i e  d u  dtuclopptnrcnt, Paris, P .  LJ F.. rpi51, p 60 : ou 
].,M. Albertini, les Edécanismes d u  sous-déselo~bernent, Paris,  Ltc édrriiina ou- . . 
vrières, I 967, p. 39.46. 

I I .  Nguycn Huu Chau, Striicrustm. inrriiurioiir et développemcnt icoii l imiqur danr 
les bays sous~dévrIop;~és,  p. : j r  ; ou encore Roger Pinio et M ~ d e l c i n c  Grawitz, 
Mérhodcs des sciencer sociales, ge é d . ,  Paris, Dalloz, 1969, p. 3 4 3 , 3 5 4 .  
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tiilue, qui r dcvrnit pouvoir s poser puur toutes les si~ciCtis, dkvclopp>es ou 
~ius~d~vcloppées ,  sclon 1;i iriCmc approchc t1i;oricluii " 3 z t  le rrgrct de voir 
que ar Ia dichotc,iiiic. dEvcloppc.meiit~~ous~d~vclorl~~ment a fait de 1'Eturle des  
Zconoinics c.11 rzt;ird uiie questirin cn quclquc: zorrc niargii-ialc Jt. la sc i~~ncc  
k ~ n o m i q u z  a. 

Dans cettc perspective li. Quchec, pas pliis qu'une autrc 3riciétS occi, 
clentalc industrialisée, n< jaurait écliapprr à l'instmmsn t d 'analys qne repri, 
sente le concept de dt!veluppt.mcnt, d'un développc.rncnt roujoiirs inaL-hc vé et 

inscrit dails l'histoire dc. toutc socicté. Ut. plus, des auteurs noinbrrux zr aux 
idées parfri1.i aiiragonistes w roiit interrcigés sur la r2alit;: observable. d'nn 
u r e ~ r d  Y d u  Qutbec on dc I' K in fériorit; écunomique B Jrs Canadiens tran, 
$ais lS ct les rnquètcs les plus rtiiçntes ec lrs plus officrcllcs l'ont remls en 

lumière ". Aussi 1'utiIi;~tion du concept de rihvrlrippemcnt tel que nous le 
d<finisons ne dzvrair pas trop iiidispowr ceux qui s'indigiient ?lus dcs mots 
quc dt- la rC..iIit; qii'ilç rccouvrrnt. Nou5 n'ig~iorcins pas ce que Michc! Brunet 
eïprinie cn historien lursqu'il éerit que les Cdnadicns frariçais 

.. se sont toujours i.puir*:s i rztutçr les jugements Gvf rcs que coi~ipatricites 
z t  (hangcrs prirtcnt sur  eux depuis bientôt drux Ircnt:: ans. RE,rctic'ln bien 
naturelle iriais p.15 ~ ( I U ~ D U T ~  ratiunnrllc. Cct état pcrmancnt de dffrnsivc 
a diccloppé chez eux unt- terisioii irnutive qui les a rcndus partiiu1ii.r~ 
mcnt suçceptibles. Pour sr difendrc i'rintrc ce qri'ils jug~aicnt être dcs 
ralomnit's, ils ont  souvent faus& l'interprétation des iarts et nié I'fvidsncr 
~ E I ~ I F  15. 

Poursuivoiis la présentation du concept de d i v ~ l o ~ p e m e n t  ahn de disi ,  
per qu<lques amhi~uïtés. Une di~tiriition eçsentisllc tst à faire cntrc srriissance 
et dEvs$ippemcnt. Nous allons nous r>f&rcr aux analyses qui en ont &té faites 
par F. Perroux I C  et A Barrèrz ". Cr dernicr auteur f i l i t  part du  consensus 
qui ssmble devoir s'établir pciur dl3çipncr par croissanet Ccunlimique a I'augrnen, 
cation des grandenrs car~ctéristiqiiea d'un,- unit; émiioniiqus, e t  plus particu, 
lièremcnt iicllc du glubal, ass~iciLc dei cliangements des strusturtis et, 

i z .  Nguyen Huu Chaii, S i r u c ~ t ~ r c r .  instiruiions ri déc.eloppcmriir écorroniiqiie daris 
les p a y s  soiis-déveioppEr, p. 3 .  

i j .  René Durochrr rt Paul~Andri Linrcau, le a R r : , i r J  D du q u é b c c  e t  l ' irifé~ionrè 
écoriomique d t s  Canadiens {sançais. Trois~Rivi~res, editions Boréa1,E~~rc.r.. 1971.  
'27 P 

14. Rapport dc la Cornmiriion royale d'enqu2te sus It brliriguisme ct Ic bicul~ura 
l i imc ,  Ot~awa, Imprrmeur de la Rcinc, 1969. 

5 .  Michel Brunet. la Priscrice dngl~ irc  c t  Ics Coriadieiir- Montréal, Braiichemiri. 
1 ~ 5 8 ,  p. 117 (cité par Noël Vallerand, in tjcorrvriitc gue'be'corse, Moncrial, Lcs 
Presses de l'Univcr:i+ d u  Qiiébeç, 1969, p.  3 2 6 ) .  

16. François Perroiix, I ' E ~ o ~ i u r n i c  du XXC s i i c l r ,  I La Ilocion de développciiicnt > 
p. ryI'ao:. 

7 7 .  Alain B ~ r r e r e ,  Tiers~Monde et dii.e!upptiiicnr 3. Recliercl ie  su,,iale, n o  ;, 4 9  

ternbre-octubre 1966. 7 I p 
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éventuellement, des syjtèmes Cconorniques à la différence du développemcnt 
cconamique qui correspond à a l'accroissement du  p r d u i t  réel global, accorn. 
pagné de modification;; Jcs structures mentales et sociales qui en pemettent 
la continuité P ; dans sa signification générale e t  intégrale, B: le développemcnt 
est un prncessus de valorisation humaine des personnes e t  des sociétés qui, 
à travers l'améhorat iiin des eonditiom rnatlrielles d'existence, pemct  un  
épanouissemerit de l'être individuel et collectif 3. Pour François Perroux a le 
développement est la combinaiwn des changements rncntaux et sociaux d'une 
population qui la reridrrnt apte à faire croître, cumulativenent e t  durablement, 
son produit r:el global m .  Ainsi Ies changements quantitatils caraceériçrnt la 
cmiwance ; lea changi:ments çtructurels et qualitatifs d'ordre économique, 
m i a l ,  institutionnel, mental 5y ajoutent pour caractériser le dévcloppcmcnt. 

La situation écoriomique d'un pays n'est pas à elle seule signi6cative d e  
scn niveau de  dévelop~ement ; les richeçses d'une civilisation, les conceptions 
même de l'existence Liez un peuple peuvent y contribuer. Un critère plus 
matériel et cnmptabi1is;~ble comme celui d e  I'insuffislnte couverture des u cciûts 
de i'homme lR s - mortalité, hygienc, soins, invalidieé, vieillesse, chornage, 
i~stniction, loisirs - niontre que les mierés dite3 développées n'assument pas 
encore le prix de leur croissance économiquc. 

Ce développemer~t ne peut EZ réduire à son seul aspect économique mais 
doit englober également les aspects psychologique, social, culturel et politique. 
u Au.deB de la croimnce, des changements stnicturel  des économies natic- 
nales, ce sont les popclations et les qui poursuivent leur développz* 
ment. D Les populatioiis ne veulent pas seulement voir satisfaits les coûts 
humains d r  la vie, mai:; avoir aussi la maitritie d e  leur destir,, la pleine passes- 
sion de lcur devenir iiidividuel e t  collectif : a: Ce n'est pas un  hasard si  la 
recherche d u  développement de l'économie est a!lée de pair avec les reven- 
dications d'indépendance politique et le désir d'effectuer à travers la d f c o b  
nisation un retour aux çoiirces rraditionnelles de la personnahé historique le. B 

De plus, le dévebppenieiit est a toujours en voie de se faire s ct si cemins 
pays atteignent un halit nivcau de vie qui en  est partie intégrante, il n'en 
constitue pas pour autant le point d'aclihemrnt 'O .  E d n  le développement 

18.  Prançoie Perroux, l ' f c o n o m i r  du XXe sitclc, r Les codts de I'hommc P, p 375, 
384 : et Henri Barioli, Systlmcs c t  structures Cconomigucs, p. 1&55  

19. Alain Barrcte, a ?ers-Monde et développement 3, Recherche sociale, no 7, 
septembre,octobre 1966, 71 p.  

10. Ceae k Nguyen Huu Chau à propos du Canada en est rtvélatrict : 
a Le revenu par tite d'habitant dans ce pays tigure parmi len pIu8 élevéri au 
monde. mais si 1'0n connaît l'importance des invcatissementr américains p i c  rapp 
port au total dea iiivestissementn. on se demande a i  une quelconque d c i  nationa 
du Tiera.Monde trouvera jamais acceptable ce type de r croissance, P Maie que 
ditaipi1 alore du Qiiébec ? (Structures, insritutioru et divrloppcrnent économiquc 
dans Icx pays rous~clévcloppb, p. 2 5 1 ) .  Dan' cette même optique on peut mettrt 
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logic Jc. la dt.p;rid~ri;c. 2 3  ; pourquoi pas alors une iconomic. de la d5pendance ? 
Henri Bartoli parlr de situation de dependance pi lorsque c le capitalisme qui 
s 'kiblit  n ' < a  1>;1' un cal'italisnie national pi et que IES c a p i t a u ~  introduits 
cr Jenieurcnt ctrnriçicrs dans leur composition e t  dans leur orientatiori ,LU pays 
d'accuciil a, t.t infin ll-irçkluc It. scçtcur Ic plus divcloppé d: dbpcnd d'cntreprius 
qui ont  leur siège h m  du p ~ y s  B Cette  situation (le d:pendance est tau* 
dz du~liumc écoiiomiquc, d'iii-t,ibiliti dc l'économie et d ' a s s u j e t t i ~ m e r i t  i unc. 
ivolu tinn dÉfavnrablc des termes J e  I f  change '+. 

M;iis çrttc dC>i:nclanc<, tcunriniique trouve srjn enprer~icin t h h r i q u r  
origincllc c t  d:sisivi: dans la frirmula tiun qu'en a faite Prançciis Pcrrciuw sous 
Icç tcrmes d'a cffets clc doriii~i,itinn B. Sans Jclurc se rcçonuait.il AS pr>cur- 
seurs dans l'analyse ~ l r s  c rapports J c  frirr.c,c s Jcs matxistc.3, dans I'<cotiomic 
powzr d ~ s  iil~titutionnaliçtcs uu Ic Eii~quiriing pou.r.r d e i  th>oriiicnr mtderncs, 
mais la synthèse restiit à fnirc ou :i tcntcr ir entre unc thioric clc. l'L+onomie 
et une thCorie de la forcc, du  pnuviiir ct J e  la contraintc [. .) II  c.jt aussi 
opporturi de cnnccvoir Ie m ~ ~ n d s  ccuntimiquc commc un enseiiiblc. dc rapporta 
piitcnts riu disirnul& entrc clriniin~iits et dri~ninbs quc commc un cnçeinhlc dc 
rapports entre ég;~u:; 2j  B. L'iiriit: Cionorniquc Jomin:inte - grande h m e ,  
ville, r>pion iriclu~trir-llc, pl;ice finainciCr<, natir~n -- cxcrce uiic iiifluencc uni ,  
la tki lc ,  asynii.triquc rt ccci ~ x n J a r i t  u i i r  ph-iride irr~vcrsihlc ; cette influcnce 
intcntionnellc ou  nori d;Iieiicl dc sis dimcncion!, dc la nature de ses activitEs, 
de yrin pouvoir d e  riégociation. 

L'unit6 éçonorniquï d~iniii-innte excrce sur Iii.cononiie dominée des 
effet!! de stoppiige e t  de5 effets cl'entraîiieiiierit qui peuvent s'exprimer par  
dcs muclèles d c  croiuancc c t  dc. stagriation des économies dominées e 5 partir 
dcs cffcts dc drirniriation c ~ c r c f s  i leur endroit par dcs micro~unités e t  des  
maçro-unit& dr iminaritt-s a .  Ln cruissance dc l'éeonoiiiie niondiale se fait a dans 
l'inégalitk et par I'ir2galitl c c t  les progrts u1t;ricurs dipendent  surtout de 
l'élimination ou  dc. LI corrc.ction cles infgalitGs improductives. 

Dan5 l'ciuvrage Itidipr-ttdance de I'économic nationale et interdépr:ndance 
des nations Fr~ni;ois Pcrroua reprerid I'examen des rapports intgaux eritre 
pays, dans 1csquc.l~ .;'atfirmc.rit 1 ; ~  contrainte. le pnuvuir e t  la force. Il utilise le 

r.3 G Ballindier, s ~:onctibution à unc suciologic dc la dépendance 3, Cahicrs iiirrr, 
iini:onuii.r d e  soL:ioIogi~. vol. 12 ,  7P année, 1952, p. 47-69.  Selon Sarnir Amin 
11 y a u r ~ i t  mainttnant unc vtritable rhtorie écoiiomique d e  la dépendtince éla* 
borGe par Id C E .  P. -4 L. (Cumrnis~ion économique des Nations nnies pour 
I'Amériquc la tinc ) Cettc diprndancc csr en Ainérique Iatinc pIus analysée encore 
que la di:siirticulut:un, rt i i i i i ic si la dEsarticulariori d c v ~ i c  s'estomper il derneu, 
remit des doiiiiri i i  ions. dan5 l a  rzchnolugiç par cxcmple. 

1 4 .  Hcnr i  Banoli. 5 : ~ r t e m r s  r r  rrriirtures Cronoiniquer. p. 525.547. 
l j  Fran~oir  Perroui ,  I'Ecoiinm;r d u  XXe siècle, t L'économie dominante r ,  p. 60, 

1 5 5  ; Ic Caprtalirmt, Psriç. P. U. F., c Que saisge ? B, 1958, p. $9 ; CI. égale, 
rrient Puiivuir et conurir ie.  Paris. Bcirclas. 1973 ,  250 p .  
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rcriric. (< ~l-:~ic[idanii: B de f a  natirin t.t l'analyçc prit r<ipport i; ln cliiricnsion 
~ l ' i i r i  i j - k  r . i r  ra[;l'ort :L 5a striliturc r-xprir~atio~ici. irivcstiççcniencs rlirccts, 
Il iis ni!bii'r.iirt.s - c t  pnr r,iyr!or.t :L l'équilibrz dc sa balance catfrieure. Le 
!-diri::yt ~l << ciiiyrice clc stnritiir,. ,> ri.c.oii1-re c.t cxp1:quc 13 srtuatirin de clépen, 
cl ni? : I I  SI. cljfii~ir cornmi. « 1'1 icinibinaicrin clrs :ictioiis asym2triques exercées 
ylii< csu [r,cli~i? durnblrmci~t par uii suus-cnsciiible A n i r  iin sous,eiisenible B 
,1111 t,.;~Lli:rit i siili:tituer, ,'i In dÉcis.on de B, ln dlciciori clc A a .  Eri face de 
ir'tts rniyriic pt*iit ~';itfirni:r iiiiz yr;f>rericc de siructurc caract:riGe tc dans 

1;i moycilnc o u  cl,iiis ln lrlilgui pirioiii ynr i i i i  p:riyr,irnme ou u n  p l ln  indicatif 
?t a ~ t i f  de 13 n,~!i1)11 '9 Ces cunccprs nous scrrint cl'rinc grniide utilité pour 
I'Ctiidc d i <  stnictures tco~inniques du Québec. 

Lr tlcqr; de rlociinatiriil subic p;ir iine :conrimie a. cgalement été analys6 
srimmr no:irin dc a pciuvciir de mnniipole rlStrrniin: mit par réftrcnce au 
~narih;, wir FiIr r f f h c n c c  :i 1;i cnmmuniiut2 n;irioiinlc. Daiis Ic prciriicr cas 
w n t  pric r n  cnii<iil?rntlciri la l :u i~ca i i~-~~  cinnnmitliit' rle l'entrcprcncur ct son 
pri!~vnir cl'acticii~ strnt&;iquc sur le niarcfi; ; dans Ic iL*cnncl c;is 1;i ~uissaiice 
~cciiioiiiiquc ~1ob;llr cle I'ciitr<prisc <t  Ic pouvoir d'aitinn çtratSqique dans 
l'Cîrinri~nic.. Ln climcn::rn c!c la ~ r a i i d c  firmc a p p a r ~ î t r a  clai15 I<:s taux de 
concc.ntr.itiiiri cnlcullc: liciur I'ciixmble dc. la ~intiuii c t  le pouvoir d 'actiun 
stratéqiqii; cl;tiis 1'2ionr;r.ii: 5;. mcsiircr,! clnns Ics poiivoirs d'aurofinanceirient, 
de corici1rrc;ice tkt Ic pn i~ro i r  dc w p r o r t e r  dcs pertes 27.  

Pour plusicurs éconci!iiisti'.î la notiun de dépciidaiice est associée au 
~ [ ~ u s ~ d ~ v c l r i p p c i n e n t  ou au  coloiiinlis~ii~ politique ct ~coiioniique. Ainsi pour 
Charlc.; B,,ttelhrim " ccllc rst iine c;irai'tiristiqui: dcs pa1.ç dits B: sous,cléve, 

I[>pp!c - L-t prcnd Ics formrs cl'unr d:pcndnnce politique e t  d'unt: dépendance 
6r~~nomiqi ic .  

L, I  yrrrnicre trriuvc ~d forn-ic la plus absoluc clan5 la dsperidanre crilo. 
ni.ilc, qui 5cIr:n l',ii!tcui. n'est pas une conséquence obligatoire d 'un  plus 
fail>lc' I I I \ ~ ' , I U  LI< d;'vi.I~p~.it-rnciit dcs fcirws productives que celur du  pays 

zb Françvis Pcrrriux. Iiidipe1id~i:rii de I'éconürnie n n i r o ~ u l e  e t  interdépendoncc des 
,uri,>ri,. P.iri+. Lliiioii çEiit:r;ilc J'i.diiions, r 1u.18 s ,  1971. p 119-1 38 u n e  
,ipïIicaririii J c  i c L  c r > n i t r t s  ,i Jixirs rhyiiiics écrinomiqiic-; est présentée dans  le 
iium;ro > r i ~ ~ d l  dl, 1.1 r t , \ t i i  L i ~ i i ~ i ~ : : i i ~ '  d p p l i i l : l i ~  ni1 l'on rrnuve eii parliriilicr un  
nrr ir , lc  dc ( 'hrl~tiiln~ RibCl l ' c t i ' ~ = ~ , i )  ( A  L'rlii'ii~j-12 caiiadieii de l'tiriiprise dc striic. 
t u r c  :'. .knrrr:r;ic J ~ ~ J ~ ~ T I I c .  YPI 24. l i a i  J ,  ,y:,. r 847.870) où elle se réIhre 
i l'vil\ raçi' dr K i l r i  Lr\ irt. I J  C ~ r i f i r I ~ t r v ~ i  t ~ ~ i i i ~ z i ~ I I r  In riiairiri;i<e on;ericainc 
ri:r Tc C,l#iiId~ ( p r t , i a ~ ~  I ~ C  I I C C J I I ~ . F  PT~T~:CIII. Q!ii;I\cc i't hlvn~réal, fidition: dc  
l'll~liiiii.~ I o ; ? .  : ? O  p j 

7 ,  F HOII:.:I.IIIT. Ir, P T ~ I ~ T ~ , I ~  , ir nrpiirpl>lr. P A ~ J F ,  i q j 8  (titi p a r  André Mrirchal, 
,S~ , \ /Crnr t  r~ <,+:i:rlirr( ~ ~ ~ ~ ~ i i o i n ~ ~ : ~ ~ ~ ,  p 277) 

1 8  Ch.irlrc Frrtcllic;,ii. Plarii)ictrt!on c t  c rc8 i~ janct .  urc<li.'r;t, Paris,  Frniiqoiz Maspero, 
K Fciire çollcciiciii I'rnnyois Ma'pcrti ,,, r 967.  p. j r ï t  suiv. 



colonisateur. Les pays iépendants sont u soumis aux intérêts des classes domi* 
nantes du pays co1onis;iteur 3. Plusieurs d'entre eux ont échappé à une métro- 
poIe européenne pour tomber sous la dépendance semi,coloniale des États, 
Unis et ce type de dépendance est de plus en plus appelé néo-colonialisme. 
Dans tous les cas de d+pendance politique a le type de développement écono- 
mique qui a Iieu dans les pays dépendants est subrdonné à des intérêts exté- 
rieurs à ces pays 3. Ce type de développement est i l'origine de la dépendance 
économique. 

La dépendance ézonomique se présente tout d ' ab rd  comme une dépen- 
dance commerciale. Le commerce extérieur dépend d'un nombre limiti de pays 
et de produits souvent exportés à l'état brut. Sans utiliser le terme dualisme, 
Charles Bettelheim note que cette dépendance donne lieu le plus souvent 
à deux secteurs : I'un lié au marché extérieur, moderne, capitaliste et appar- 
tenant au capital étranger, Vautre peu équipé, précapitaIiste, peu capable de 
se développer, couvre les besoins intérieurs. La dépendance commerciale découle 
d'une dépendance finaiicière à l'égard du capital étranger et de ses besoins ; 
souvent les industries ~:xtractiveç sont développées mais les usines sont cons- 
truites dans la métropo ie financière et la dépendance économique apparait dans 
(: la monoculture ou la monoproduction, l'hypertrophie des ports, la structure 
des investissements, I'oiientation des voies de communication 1. 

Une perspective :iemblable se retrouve dans l'analyse que présente Samir 
Amin des pays dominés ou exploités. La dépendance extirieure s'y manifeste 
sur le plan du commerce extérieur par l'importance des produits priniairw 
dans les exportations el: l'orientation principale du commerce, par une dépend 
dance financière à I'égard de capitaux étrangers qui engendre un flux inverse 
de transferts de profits, l'a exploitation de croisière 3. Parallèlement, de nom, 
breuses forces tendent :i accélérer la croissance des importations et à déséquili- 
brer le commerce extéiieur : l'urbanisation accompagnée de l'insuffisance de 
la croissance de la pro,iuction agricole vivrière, la croissance trop rapide des 
dépenses administrativt:~, la transformation des structures de la distribution 
du revenu et les rnodzs de consommation des couches sociales privilégiées, 
l'insuffisance du développement industriel et le dsqui l ibre  des structures 
industrielles (prédominance trop exclusive des industries de consommation). 
Ainsi des rapports de domination inégaux apparaissent entrc le centre déve. 
loppé et Ia périphérie sous,développée, ils se traduisent par un  transfert de 
valeur de la périphérie vers le centre. Les mécanismes de la domination du 
œntre aggravent les ca:ractEres structurels du sous-développement (le dévelop- 
pement du sous~développement) : orientation satellite de la périphérie à travers 
une distorsion en faveur des activités exportatrices, des branches légères, 
l'hypertrophie du tertiaire, etc., et les transferts des mécanismes multiplicatifs 
qui en découlent. Ce  processus trouve son explication dans la théorie de 
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l'cc acceptation active 2,  i I'crcippositiciii activc r.  , lutmint d'iti:truirieiit~ d'ana, 

lyse utiliçablcs ég3leni.:iit ponr ln çomprChcn~ion J e  sociétés iriclustrielles car 
u l'étude dcs minorité: cthniques et nationales rcvelc dcs problémes coi:iparaT 
hles à ccrix évciqués it  i -- dans la mesure iri?iiie ou les scizidt& J;pt.~idantzs 
sont des minorités sociologiques, sinon stat-isriqucs, étrangkres aii groupe do. 
miriant 3. Erifin, la rriise cn qiiestion d e  la dépcnJarrci: s'exprimc ps r  des 
e manifestations ccimplexes m qualifiées « confusément B de nationalistes ". 

Dans l'étude dt: Ia u situaticin mbmialr r> doivent être cunsidkrés les 
aspects psyshûpjychanalitiqueç .", Iiijtoriquc~, ct tout particulièrement >cono. 
miques. La sociitc col~ni$c, tout cri :tant m:ijiirit;, nuiri;rique, n'en est pas 
moins minorit: çriiiulugique ; la colonisitioii a cnrraîiié la perte de son auto, 
nomie e t  unr. tu trllc JI* droit riu dl: tait. Lri cl ut il^ théoriquzs auxquels rccourt 
le sociologue peuvcnt riout aiclrr :I l0iiclc.r plu3 çolicl~rnent les h;ises des concepts 
éconorniqucs qui peuvcut expliquer I:I siru.itioti dc. depciiJniice i.çorioinique. 
Cela, d'aiicant plu5 rluc p lus i~urs  analyses de typc. sociolugique renvoielit 
de f a ~ o n  explicite à la siturition d<penJ;intc LIL,.; Qu2bi:iiiç ou cles Can3Jir .n~ 
français ". 

Des analyses pr ditiques nrimbrcuses viennent écaleirient iorrnlwrer la 
prise c n  eorisid>ration dc la sitiiation tr JépcnJante P du  Québcc ; lcu r ;ippc.rt 
n'est pas à négliger el. peut aider :i clarifier l'examcri J c  cette situaniin. La 
priw eri considérarion, que le concept de dépendanee implique, du  rappilrt de5 
forces entre deux parteuaires écoiiomiqucs e t  J e  la narionalité des capitaux 
ou  des entrepirses, :iinsi que la rclation que d c  noirihreux sciciologiics et 
économistes étalilisscnt entre la dipendancc et le Jualiçirie, le wus,clévclop, 
pemcnt et Ic ccllc~niali:~me économique e t  politique, nous off rcnt u n  éclairage 
utile de  l'économie qu2Ecoisc. Nous nous intéresserons plus particuliéremcn t 
à L'examen du concept de dualisme tçoriomique dans une éconoiriie dkprn- 
ddnte en cherchant i priciçer son sers,, sori contenu et l'usage que nous 
pouvrins en faire comnic I tistruirient d 'analyx de I'éconoiiiie d u  Québec. 

Le dualisme 

Une terminologie variée exprime avec plus ou  moins d e  imnheur ce 
wricept : désartieulatirin, pluralisme, avmétr ic ,  non-intGgration, inartisulation, 

34,  G. Balandicr, ibid. 
3 5 .  D.O. Mannoni, P.:ychologie d e  14 colonrsarr~ri. PJTIS. kdlt icî is d u  SEUII. [ q ~ u ,  

2 2 7  p. ; Jean Bouthillette, le Canadien Jraiij~is cr s i x i  dilrihlc, klo~.trt:al, L'IIIKI- 
gone. 1971, 97 P. 

36. Albert Mernrni, P r n m i t  drr colonisé Par is ,  Édjnone J.,]. Pauvcrt, I pbb, I 85 p ; 
réédition au Quéticc : Montréal, kditions I'Etinscllc. 1 ~ 7 1 ,  146 p. ; c l .  aussi 
Jacques Berque, l a  D;pos>e~siciw dir inonde, P ~ r i k ,  $ditinn. di1 Scull, ipbq,  
214  p. ; Préiac, ir Parti pris. Les ."211ébicuis, p i , i b  
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disparites, i iiL:alir>.;. héGrogini.ict!, di.&quilibrcs. Lc contenu qiic recouvre 
le tcrmc <( cli!.iii?nic w .I pu êtrz p r t c i k  a ins i  : 

Depuis Ei3skc. I'cxprc~iion a Ccoiioinic duali.itc a a i t<  utiliçéc de diverses 
. . 

manicrcç Filtir txprimcr i'iJCi: clc jii\;tapusition uu cuntr:içte rn t rc  Ir3 
pnrtizi :IL 1ecrinom:c. Par ce tirmc, cin design,: L'opposition entre ;CO, 

iioniiz capitalijtr. ct précapi ta! i~t~ ; ville t.t canipagne ; :cunomie mon&, 
t;iÏr< t't l ion rnrinétaire ; indusrri< i * t  agri~i i l turs  ; cireur d'cïportntil-in 
cr FcLtcLir  lii. ail marchi. internc ; xc teurs  à forrr et faililr intcnsitc 
Jc. capital ; nu memr le modcriie rt l'ancien j'. 

Crrtains  a5yrcrs Jans  cctiz i.numFration pcuvcnt ri.ynndrr davantage i 
I'cibjçt dc. niltrt. Étude. l'ii.ci3nrimic d u  Québcc : a i n i ,  la dj~tinctton des 
srcttLir+ export il t r u r ~  OU tciurizCs vc'rç le marché i:i tcrrie, dc5 szctcurs i fortc DE 

iniblc jntciisirl dc çapitnl : r n i i i ~  cii cl;:pit di- I;i longueur dc cette fniiniération, 
tous les :raits clua 1isti.s J c  l'économie qu;h:coise iic s'y rctriiuveiit pas. Sans 
doutc faudrait-il :,jouter critre .zutrcs les îcstsurs :7 propr~;'tS et  cnntrôle 
nutu;htnne ~ ) t  Ir: s ~ r e u r ç  crintrÔl& de I'cxtPricur ciu ~ l c  I ' i t r a n ~ e r .  Mais une 
clt%nitj,i;; di1 ilualismc rkqen~f e i une f nuinératid ln dcs contrastrs coinomiqucs 
n r  p u t  sufRr~, h c.xpliqucc la nnturc. I'origine et it: mainticri dr  ces différcnccs. 

Nous approihons d a v ~ n t a g e  dc la iidturi. mêmc t!ci du:ilirme en Ic con, 
sid:rnnt icimmz une rarVté parmi les Economics jnartiiulézs 3'. Crs écunnmieç 
iic pr<sentent Fa! un rtseau Iiornogéne dc prixj dc flux ct d'iniormations. L'in* 
frnstniccurc, Ic.5 t rnnçpurts y wnt insufiçantç et l'cw y rcinarque une divsr5i~é 
i: des ethiiies, des tradit:ons, des rnxurs c t  des unces  3 .  Ces éc~~nornies  soiit 
nia rqiiZcs par un dSfaut gtiibra i dc cummunicntiori donc I'konomie dua li;tc. 
i deux ?rcreurs, moderne ~t arcliaïqur, il'ert quz ruri dcs aspects. Urie force 
d< crolssancc appliquce en iiii point - invcqt ismncnt  ndditiorinel, inriova, 
tMn imliortantr - ne s'y Iirlipaqe pas nu I>icil /< provoqut. des d~séquilil!rcs 
qui n e  sr7ri.t pas f2miidç riii nc sr- corrigrnt pns sl.nritanlmcnt n. éconri, 
mics curnpnrrîiir dc.5 a iloti de crnisarice Icfinoiniqur. cntciurts d'espaecs &CG, 

n:irniqucs vicl?s ou stagnants 5. 

L-5 , - .dPFL'it< sp~cifiyui)5 dcs ; ' ~ r ~ l ~ r , r n i ~ j  irl;irticu1~c~ rinus pcrmcttr:lc dt.jà dc 
iniciix 3irucr le i;ir.~<tPre d'une >cciriomir duali~ce et rious écl~iriint sur  dc.5 
rnliprochl,mc.nri ~ic.issihlcs avcc I'i!stinrimie du QiiÉL?er. 

Cc ['rujct d'utiliser Ic coiicept dc dualisme ccrmme inscrumcnr d 'analyx 
de I'éconnmic qu:h>c<iisc rious parait çe rcriîurcer par I'applir<~tion qui cn 
a été fair? tnnr à l'égard des ;ic.cinomizs developp>eç qul: dzs Ecorinmics en voie 

3 7 .  Csrln G. Bciia t i ,  Essai si'ï le mode de Jérelopp~rnens di~il i . ire,  rhèsc Jc 
tcirar frciçnce-s écunomtqucs), Paris. r p 7 1 ,  496 p. ; Fgdlcmeiir eiir la que5tion : 
Jcm-Jxques  Roqa, ie Uiialisme drnr It: Fru~.ess!rs dr  déveIopprmcn~, t l i c ? ~  de 
doctorat (cc.icnccs économiqucs), Paris, I g v o ,  ?no p. 

38. Françoia Perroux, lll?conornit dir XXe siècle, p. 192 .  



de d i  vebppemcnt Une apprnche considérée comme sociologique a mis 
l'accent sur la c du.ilit6 des systèmes wciaux D mais sans distinguer dualité 
et dualisme, ou en iic donnant à ce dcrnjer terme qu'une valeur descriptive 
de situation, plüt6t cu'explicative. Cepcridant la reférence à la dualité c pliysi. 
que i de deux sociétés ou de deux popuIations, à la juxtaposition <le deux 
a systiimes de valeurs D mciales et économiques, souvent issus d'une histclire 
coIoniale, voire leur prfsence même dans un pays indépendant, ou encore 
l'existence d'une du;iIité sriciologique en I ' aknce  de dualité physique de la 
population. apparaît comme une perspective enrichissante pour la recherche. 
La réafimiation y ' : l  n'y a pas d'a instruments d'analyse a de  serre D pour 
Ics pays dévelcipFi.s, et d'autres instruments pour les a u t r e  D nous confirme 
dans k bien fonde que l'on tmuve à recourir aux concepts de duaiism~ et 
de domination pour Ia compréhension di: développement du Québec. En 
outre, on  considérer;^ comme utile de distinguer I'explieation du soiis,déve, 
loppemenr de la théorie du développement. 

Le a dualisme sciciolcgique D dérive des interprétaticns que Bmke '" 
fit de sociétés telles que 1'Indonesie et  se retrouve chez lep. auteurs qui ont 
étudié le a contact ~olitique D de populations différçntcs ou qui ont analysé 
i'implantatian du ca~italisme Jans divers types de sociétés ". Quant à l'appm, 
che économique, elle met l'accent, entre autres caractéristiques, sur la désar- 
ticulation de  I'éconoinie ou, par une interprétation économique a glc,bale et 
évolutive 8 ,  sur les forces économiques extérieures qui agissent sur une Econo* 
mie nationale et sur les conditions de son fonctionnement. Cette dernière 
perspective nous éclaire sur le dualisme, fait le p ~ n t  avec les effets dt: domi, 
nation et nous ofire ur. schéma explicatif du développement. 

Loptique dans laquelle se place elias Gannagé 42 qui préseute le wn- 
cept de dualisme c o n  me caractéristique essentielLe d'i.conomie insuffisa.mmeiit 
développées, nous semble enrichimnte pour repérer la nature des retards 
ou insuffisinces de développment dans l'économie quéEcojsc. 

39. Nguyen Hiiu Chau, Stnicticrcs, instii.~tions et déucloppiment éconnmiquc dan3 
It* Fays soi~s~de'vcloppis ,  p. r 26.  r46. 

40. J.  Boekc. Ectinonic~ and Economic Policy of Diu1 Societies. Ncw York, Inatjiute 
of PaciLc Relatirlne, 1953. II y débnit ainsi le dualieme : a Social dual i~m is 
the cladhing of r n  importrd sociai sysctm wiih aii indigenour social s ~ s t c m  of 
anvthcr stylc, most frrquently the importcd social systcm in  Iiigh capitalism. 
but i t  moy be socialism v i  coinrnunism ,IUT. wcll. or a b l c ~ i d i n ~  DI thcm D 
(cité par Kgugeri Huu Chau, Stri'ctuscs, inriitutions cr déve lo~pemcnt  écono- 
mique dan$ les pays  s o ~ ~ d é v c l o p ~ é i .  p. rzg) .  
André Matchal, :;~stèrnrs e t  srriictuses économiques, p. 476,529 ; Henri Bartoli, 
Syst imts  t t  SITU,:N~~J i ~ ~ n o r n ~ q u e s ,  p. 4S3-572  ; André Nicolai, a ~ ~ ~ r o r h  
arructurelle ct eRvt de domination. Une application : la Tunisie 5 ,  Rcvrir ecorio, 
mique, vol. 7 ,  no 5 ,  septembre 1956, p. 738'775. 

43. plia Gannagé, l?:~nornic d u  divclopprmcnt, p. 4o.roo. 
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Le dualisme éconorriique correspond à g toute coupure, toute juxta- 
position, tout fnssé qui  s'ctaSLit respectivement soit entre une région e t  le 
reste d u  trrritoiri', w i t  cntre deux ssstèmes ou secteurs, soit entre groupes 
sociaux à l'intérieur d'une aire spxtille détermifiic telle que la nation B. 

C e t t ~  définition s'éclaire par i'analyse du  dualisme cerrjtoria:, du dualisme 
fonctiosnel e t  J u  dualisme wcial. 

Le dualisme territorial se reflète d 'ahird dans Ies disparités r2gionales 
de développemtnt 43  e t  les divers degrés de retard des regirins rendraient 
çouvcnt plus adapté !c terme de pluralisme ; il se manifeste aussi dans les 
effets de stoppage qui montrent dans quelle mesiire la région a polarisée B 

appauvrit les zoncs qui lui sont étrangircs et dan5 les effets d'entrainenient 
qu'exercent les @les dc développement sur Ie reste du  territoire. 

Le dualisnic. fonctionnel eorrcspond à la coexistence de deux systèmes 
économiquts, une érononiic. dz subsistance c t  u n e  écunnmie d e  marchl:. A 
long terme cr: dualisiue peut Cvciluec d e  deux {acons divergentes : a la vciie 
d e  la stagnation, avec persistance du  dualismc fonctionnel et dépetidance 
Econotnique i l'égard J e  l'étranger ou bien la voie royale dc. L'expansion, avec 
résorption du  duiilimie e t  complète in tégratiun 3 .  

Le dualisme social freine la propagation des effets des pAles J e  dévelcip 
pemcnt et se reflète Jans les disparités de5 structures sociales que cc soit 
au  niveail d u  rVlc des individus ou a u  niveau Jw valeurs culturelles. Dans 
une société trailitionnalistc et iwlée les jndivrdus cint des relations u particu, 
Iaristes c t  attributives tandis que dans unc. çociété industriali&e e t  ouverte, 
e!les w n t  univer~li:tes e t  rffectivcs P. Des différeucc.5 d e  valeurs cuIturelles 
vont naitre des divergences de comportemenk et d'habitudzs ; deux systl.mes 

sociaux juxtaposéç entrainen t un  pluraliime social qui pcii t Jé'mucher sur d u  
racisme. Les sociétis plurales connaisgnt des conflit5 ou des blocages du  fait 
qu'elles rassemblent une  population autochtone et  des Iiopulations minoritaires ; 
il y aura phénomène de rejet des innovations ou  assimilation des stnrctures 
noiivelles w importées de l'extérieur par les pôles de développement B. Enfin 
il exlste uiie interaetiun entre !es différents dualismes que l'on vient d'examiner. 

La persistance d'inégalités régionales au QuGhcc peut  sans doute trouver 
une 'mnne part de son explicatirin dans le dualisnic. territorial. Sans présenter 
iine juxtapusicion aussi acrusée d e  deux sy~tèines différents, I'écononiie que- 
bicoix ccnnait des processus d'évolution qu'iclaire la notion de dualisme 

43 .  Ainsi selon G. Myrdal, E -oriomrc Thtory aird Uri~lcr~devclopcd Rcgions, Londres. 
Duckworth, 1957, p. 3 3  (ciré par B. Gannagé. É4-oriornic du  dévrloppcmrnr, 
p 633, l a  proportion de la population le rsvenu moyen est inisrieur aux 
deux ucrs du revenu nztioiial correspondant serait d'un iicrr cn Iralie, en 
Espîgnc c t  en Turquie, d'lin dixièrnc cn Fraiice et en N o r d g e ,  infime en Grande, 
Bretagnc et en Su,sse 
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fonçtirinntl. Enfiii 1'e::istcnce ~u Qii2lic.c d'un< rtici2tl p l i i r a l ~  dan.: ~ c s  ririgiiics 
ethniques et ilitns sr j Iiilrar<Iiic:: ~i, icialcs offre iinr application du conccpr 
dc rlualisrnc mciai. 

Cettti prC.ît ntation du phrnoiriénc du  Jual i~rnc offre iin h n  apparzil 
d'analr.~r du  dEvelop~iririen t cii tcrnics dc st  nii'turiis. Ellc SC complé te encorc 
avec lrs an;i[yscs poni- hcsqiicllcc: 12 rlurilismz est ir 1;i ccwxistcntic iiu sriii J 'un  
mêi~ic enst.rnLie de de J X  s)-5t>mcs f cononiiqiies, te~hniqiics et :ocidils otdismnt 
à dcs logiques di~Têm:itcs '' pi ; toutefuis. iI n 'y a pas sculemcnt u n  J~inl i smt .  
dz coexistc~ice niais ;LU;;] uri Junlismc d'iiitcrvenrio:~ lorsque le. asriixis d~ 
dk-zloppemcnt venant de I ' i i t irieur zoilt tcntécs jur dc? sociéth tr;icl~tiun. 
neIles Le dualisme d c  cocxistcnce nit J'iritcnrcnticn ne fait  pas ;cl,iter I'univcrs 
traditionnel ninis rcnierme un dynzmi5nle propre i la mciété tradi:iorinellc. 
C ~ t t e  dernière idLe crincide prob;ihlcrne~ic avcc l'fvolutiri;~ Iiivtoriquc (lu 
Québec. 

k fait  colcini.1 incluant uri. corifrr,ntat:r,n entrc ur,e :ociété il'indi, 
rénrs et u n e  mciétE d'exp,itriLs, m t r e  deux staJi  s dc JÉ~elo~perncr i r ,  entrc 
d~miriateurs  e t  dominEs, est un  cas privili.gi; de  dualiçme, mais rion le seul ; 
R IC duallime parait uiic r6aIitk in2Iiictable au moins dans une pli.~sz trar-sitoirc 
de la crnissnncc 4 r  a .  Diverses conwptions expliquent 1a disparitioii drr dua, 
lisrnc, ou du moins sa Rcluctioii, Far I'estcnsion JFS formcs iriodçr iics d'aitivics 
q u i  absorbe~it ou carvcnisselit les fonrics tradicioniicllcs, ou par ld trans- 
furmatiori d m  formcs traditioiirir!lcs d'activirl.; Ccs mécani:nies cl'~1irninitiori 
clii duiilismc rr:scnte~it une perspccti\c dyniiniiquc i retenir. 

La mFErencc aijx i.çcinr.imirs cnloriiriles <bu inus~d~ve!oliI+cs qui c s t  la 
toile de fond de I'annl,cc L I U  dualisiric quz 1'011 vielit Jc vciir l'cst au+i <!ans I n  
psésentatiriii qu'thn f n i  Henri P;irtoli ''. L'i.tclnorn1~ c colorii~Ic D offrnrit deux 
xctcurc distincts : Eri <Ur Q doirie~tjque n d'Ecoii~lm~e clc siibsistancc e t  scctcur 
Je I'écoiiomic J'kclia~i~y::, wu liicn secteur d'écrinaimle a I~icale 9 et x c t t  u r  d e  
l'émnomic PP: irnp~>rt?c P, OU ZncIJm xcceur  a. traditionnel , et  seeteiir 4 mo, 
dcrne a. Cci notions ne w recouvrrnt pas de  manitre abwluc:  I'?çonomic 
r locale D n ' c ~ t  pa.5 I'icoririmic a domcstiquc r ; 1'i.conomic a: importée P peut 

être c~erc<~:  PP: par ( ILS  étrnngers ou par  cles a~itoçlitones Fciiir le cl,mptc 
d'érrangerz B et e TE ç,:ctCur tradition~il"~ e t  le secteur madernç peuvent être 
g&gr,iphiqucrncn t Gp;i ris ou physiqucmrric imbriqués l'un daiis l'iiu ire, mais 
clrmeurcnt touioiirs fcrt Plr.iiçriEs l'un J c  l'autre ~ r o n o m i q u e m c n ~  D 

44. J.,C, Perrin, c Prii'~!eriic:: d'aiidly:c 7.. iir M a x m c r  P e t i t ~ P u n t ,  Siiiiciures iraci;. 
rionriclli..r e t  déi!clrppcment. nritz gy ,  p r - i  I .  

4 5 -  R Badouin. I La rfdt:ction d u  diixlisiiie , l'exempIe d e  1'Alriquc noir? *., in 

hlaxcncc Fcrit+Pnr t. Stri icr, irrs  irari:lici~ir.ellcs e t  d i t - e l o p p e m c n r ,  p .  14. 
46. Ilenri B;irtoli, Sys ernt,i t r  s t r i t r r u r c s  2con~'niiques,  r. 4 8 i + 5 7 3  

2 4  L!nc fconotnic i libérer 



L';ip;i:,i-itir i i i  Ju JiiaIi-.rnc. t.coiiriniiqiic r!an? l'iii~tiliri cl'iirie 5ociEté peut 
s'zffccti:i.r ;iv:: 11 , pt!ri:tr,ition dii caliitali.~mr ail st.in il'uric socihk t r ~ c l i  

tioriric.llL- I - , ! r  u!ic uitioii ;trnn2èr?. n d , i ~ i <  d c s  colririles dz p e ~ ~ l c n i c ~ i t  OU c1'c.n 
cadrcri:iiit. r i i i  ;IV:: 1'1 (( p:nlt T !(iiw clil ::~l~it;ili~rnc cciinciclsnt avi:c ICS dEbutfi 
du pciiplcni~.rir actucl riu <ricrlrai par  unz  iniyilnrit,irioii clan; üi i  i.idrz national. 
EritÏri lt. d i i ~ i l i ~ n i ~  dl.4 Ar-~:iniiiics l i i  i la ~.itu.irirln clz dCyiencl,irice qiii fnit 
naître un diinlism< J ,ri< I '~~riccr!ture - riilturc; d: suliçistaiice p t  cultures 
d'rxprirta tion -- i t  clnnq l'indli5tiic uii arpnr,iir 1 '  - irisu1;iritC B di 5 crandzc. 
unités intcrn,iiion;ilsç '?. Cctte pr$wnt,it~oii c!u cl~inli~rnc rious priLics davan, 
tncr  si-s forri~r*i, con oriyiic, s t  cn r . i r t i c i ~ l i ~ r  mct cii rclirf ln  r~!;ction Cnrre la 
~irii:itirln clii;~liste et la ~ l ~ ~ < n J ~ i i c c .  

Eiihn, i-s:irniriotis l a  notion dc Junlismi. cln!is sblii nyiplis:ition à iinc 

pcoiinmiz in~lustrinliGr, i l : l l ~  dc I 'I~,ilic" La rI11:ilit: c rryirC:cntc iin r l é ~ i  
qui1il:rc t~:inr~~ir,iirt- qiii n'aflccrc p;~c In cr,!iilir.: trincl;iiiic'~italc ~ l c '  1.i striictiirt: 
du systirac. mais rii yrilinrii au i. sriir,iire l'li,iimciiiic Futrir,- ; cc-mmc tclle. 
~ - 1 1 ~  prL'!ii:l~* :! ~ ' C X ~ ~ ~ I I ~ I ~ ~ . I ~  n i~x :n i~ t l~ ,  int;ri<irrc L!? l.>ioiict~~ti~. cr~ncicl+rée B. 
F.i r coiitrt.. i~ L ~ ~ Y A  l jrril~ 1 c t  lc' ?:Sn? J ' i i i i  J>st!qiiilihrc. clurriblz, i 'c.st-àdirz 
ii r ; i r , i ~ t e r i  pi-rrn.iii<~it qui iirilt J ' i i n -  rl'storpirin cl;. la o:riicture fond,inieii, 
t .~lc  clu sy:rEnii ; ,IL-,,, 1r trmyis, cz ds::lqiiilitirc .cc tr;in?fr~rme eii u i i ~  véritabli: 
111ipicition ~ l r .  i,'rt:~irlc.i p n r t i ~ j  du sp-ti.~iic { icc tcur~  riii r:cio~~s) clans IC i adr r  
cl'urir r.v,ilit: dt. rnyipnrts ~ i o - i î r - ~ i i f i i n i r ~ , u e j  ; d2s Ior-, l a  ritiiaticiii nt' peut 

. . 
~(i!>rc t r r , .  ;I=SRII-. I L . -  ~ in r , : t~  r .1~ I I T ~ C  !::(>dit;.irl ri011 011 ~ I I I C  ~c ; i~ :~r t ruc t ion  JC la  
~ t r l i i t  il r: (1.: q2 con l'i ,rr!ic'.riii:iir aux Incliç~ rio~i:: foürnics p.î: 1cç voc;~tions 
:i:iturc.l!c~ #-lu iiiilic'u r. ,-\ insi ~-ii,Siii$, lc conrcyit r!.: clunlimi- devient util? 
pour 13 co:-~:~r>l~:~!~!on LIP. l'>~c:-noinic q i ~ < b > c r ~ i ~ r ,  

4 7  F c f i r i  t~,~rct~Ii.  .Y>~:F:vie\ t,, . : t ~ i ~ ~ - ; i ~ : , ! ~  ~ ' ~ 1 > ] 1 0 ) 7 ~ ; ~ ! ~ i : \ .  !,. ?:,q,;-,E, Rt-~c~:+~nc C;(iIt- 

111r:~t 1.1 r. !l*lk: '  .< I : : L I , I , ' ~ I ~ ; ~ , ,  L~ ! ~ - r ~ ~ : t ; , ~ r , ; ~ c ' l ~ ;  J c  l , ,  ,,, , : I !  l;,,,,:s,c <(>II , : I L -  CI;!;.:. 
L ~ ~ : L , I ? < L ?  < l k ,  1 1  ' : l ,  1 1 , " I l  <!>rLnA ln'<, 1 7 ,  ,<{>6, 

49. Ctw:!rc C , i ~ l ~ i l ~ . ~ , ( ~ .  L O l i : I i ~ >  r: J!i~iIi~:~ic : [ c  < ? =  I I : I [ I ~ ~  ;,. .6ck,~ii,iv~c cppl~:,~:t,r. 
VL)!. 24. 1-4"- 1 . 2 ,  i * ) 7 ~ .  r. 13;. 1)aii~ ! , t  I . ~ ~ ~ : . Ï C  sr;iL]\i(: ~2 ~ ~ ~ i Ï [ i r ~ i ~ t  r r  cc p r i c i b ?  
3 lY>i 12 d;,:;n~:i,:,) du d i i , i ~ i ~ ~ ~ i c  : I l  , icr11 L!? di :Lin:!lcr i ~ c t t c ~ ~ i c ; \ t  1 ,  tt: . . 
I ~ ~ , ~ . i i c +  JL : .~ l~~k~~-  d ~ : ; ! . \ ~ ~ ~ ~ ! ~ r  ~ k - q  c ~ # , i , ~ . , ~ - : ~ . .  ~Ii~FCrcntc:. i i i , ~ ~ =  r i>mp l i~ !~c : : r x i~  L?: - .  di. ::I. C'?. Jcrni:rcs .iç,.~#.,.c- :!s,i siri, I'.i:.:t> n2;;;!;i~~rr.iri~e ~ I ' i i i i  insrch;,  b0[11 

ti:.:~.? c o n t r i n ! ~  J ' I  1 ; 1:ir~;;~r L - . , , I I ~ ] ? ~ ~ ~ [ I L : I L ~ I :  A ~ I  ~ ~ 1 1 i r . i  r<> dc:a  
ccui,. : : I I ~ : ~  <~.,:~pri?;p d . . i . \  !'~:-,!i.:. ,:Jii.iiiirri .in, ,- L I ' ~ I I I  iii.?i:ic i:!~t,:hG siitir d i r k . ~  
d i i ~ . l ~ - i ~ <  i > ~ r > ~ j t  ' ~ 1  t ~ > ~ ~ : ~  2n r1 -<  C I L < , .  i,i1c7 11r~12 ,#yr., i iw; I q i i t  lc- <!ivl+c p ~ t  1.1 

, , 
r : ~  d u i l  p i s  c r r I I  I I  n i t  a r c  c n  
 AIIL IL:^,. b . r - - , ~ ~ , . ,  cc : y . t > ~ i ~ c  c :~ i ; l~ r ,~ !~ : c r  : c  1 IL-v, ~ I ~ - . - . : l ~ , ~ ~ > ~ ~ ~ ~ c n t  d c  ch,i<ii:: ?< 
~!ciix I I I , ,  t l , ? ~  d ~ n ~  k'! i~;c-,..~t !t- :112rcIi; p r i ~  I I L ' - I C  nL:iFpnraît ~ I I C  r a ~ r : ~ ~ l l ~ r ,  
incnt p?(>;lh:i[~i> t~rt?;: < t i r  ,< : I I  ~ t c l w  dCFc[id,~~l~ ~ ~ 2 n d  Id icsr~;:c A ' I ! ~ :  L . I I ) ~ ?  
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Plusieurs variéth de dualisme peuvent être distinguées : dualisme interna. 
tional, régional, sectoliel, infrarégional, i n f ra~c tone l .  Ainsi le dualisme sctoriel 
tient à l'inégale matu rité, à l'hétérogénéité d'une économie où coexistent u quel. 
ques ent reprks  industrielles au agrimla, hautement capitalisées et fortement 
productives. en mèmc temps que beaucoup d'entreprises arriérées à faible prc- 
ductivite e t  à bas niveaux de salaires B. I l  est intéremnt de rechercher les cir. 
constances  historique:^ et économiques dans lesquelles se manifeste le dualime 
et de s'interroger sur la valeur des mndkler qui interprètent les économies 
dual'stes. Le cas italizn appanit  dans çon origine, sa forme et son évolution 
actuelle c o r n e  un exzmple de système dualiste et la précision des définitions, la 
clarti de l'analyse qiii en a été faite, facilitent i'application du wncept de 
dualisme à des pays ii-idustrialSs. 

Comme le montre la diversité des auteurs cirés, le recours au dualisme, 
dans l'explication des prmessus de développement, est d e  ~ l u s  en plus f rkpent .  
ainsi timoigne une clasçifiation des principales interpktatians ; 

I .  Dualisme comnie blocage de développement. La partie dévetopFée est 
analysée commr: le siège d'effets dynamiques, la partie sou~développée 
comme négatiori [elle est te ~us~développement) et restriction JI] dive* 
Ioppement [elle entrave i'expansion de  la partie développée). Cette 
a p p m h e  en termes de propagation débouche sur  une politique éwno. 
mique axée su: la restructuration du sous-ensemble arriéré, dans la 

des cas assimilé à I'agriculture ; 

2 .  Dualisme cornrre facteur de  développement. La partie wus~développée, 
obstacle objectif à la croissance, devient condition du dévelo~pement d e  
i'ensemblc dans le cadre d'une pli t ique économique adéquate, fondcc sur 
la mobilisation de la rnain,d'œuvrc excédentaire par l'investissement* 
travail qui pemiet de combler le d6ficit d e  capital, sur l'expansion sirnul- 

49. Carlo Benetti, Essai iur Ic mode de déucloppcmrnt drrriliste. Parmi les études 
trie nombreusee s ~ r  le dualisme signalons également : Benjamin Higgins, Ecotio, 
mic Dcvrloprncnt, N e w  York, W.W. Norton M Co., 1959, 803 p. ; S.P. Shatz, 
r A Dual,Economy : ModcI of an  Undertleveloped Country a ,  S o c i d  Resrurrh, 
vol. 23. ou 4. 1956, p. q i y g j a ;  Tamae Sxntes ,  U n e  interp~itntion rcstrcirtrc 
du dualismr d ~ n r  l c ~  ihiories du ~ o u r d i i ~ e l o p ~ e m e n t ,  la concepcion sociolo-  
gique ct  trchnoli~giquc d u  diralume, Bud~pest,  Centre pour Ia r~cherche  de  
1'Alro.Aaie de  1'Académie des sciences de Hongrie, r p 7 f .  En dépit de la critique 
qu'il fait d'une cmccption statique et restreinte du dualisme noue pcnsons que 
Samir Amin dans 6on analyse des rapports de domin~tion du centre sur la péri. 
phérie que ce soii à l'intérieur d'un paye (fa croissance sane développement qui 
désarticule I'éconoimie) ou au niveau international (dkveloppcn~cnt du BOUS- 

développement. céveloppemen~ bloqués, accumulation crois'ante au wntrr) 
illustre des pro&.ous de désarticçlation ou d r  dnalisme à l'échelle na t i~nalc  ct 
internationale. Cf Samir Amin, I'hcciriiiirlah oii a I'ichrllc mondiale ; voir ;gale. 
ment Celso Furtado, fh ior i r  du déucloppemcnt écon~rriiquc, Paria, P .  U. P., 
19'10, '64 P. 
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raçc stiniiilant pour ln ci>mrr>h~nsiliri de l'histoire éc~>no[~l ique du  Qui.ticc. 
Cc dualistnc. c i t  cnfiri, dans unc large nicwr?, la crliiséquc~icc dc? cEcts dc 
dnminacion quc connaît le Québec ct qui dinnEcrit licii :i 1':< infcrioritf Eco, 
iiomique 3 clfs C ~ i i a d i c n s  frnriqnis. Airisi donc. lcs iluatrc iiinccpts de stnic, 
turc, cle J;\.eloppzme it, J c  J;pcndanse e t  Jc Ju~l i s rnc  auitquelc iinus recour* 
rons pciivcn t n yilmnîtrc. coi:ipléincntnirer i.t 5c. pr:ciwr l'il n l'aiitrr pciu r 
mnatitiier JCE I V  tils dq.lnnlyse ild;iptGi à nntr i  ~ppr t ichc  cle I';conomie du  
Q u é k c .  

APPROCHE ~ ~ É T H O D O L D G  IQUE 
ET ORJEC,TIFS D E  L ' E T L ~ E  

Cc.t ciuvrnge prr nd en cciiisjil~rntjon Ici r;ipports de I'éconoinic. appréhen- 
des dans  5c.c s t ruc t l i r~s  avec le ~ c i o c u l t u r ~ l  et Ic' pniitiquc qui oont des corn, 
prisintes plu+ csarntielles eiiccirc du J:vc.loppcnirnt. L ' ~ n t c r d < ~ c . n d ~ i i c e  J e  ces 
gr;irids champs dc I',ictir;it; huninine est éuidtinic mais nous allons 
privilégier coinmc in,-tcur explicatif le wçiopolitiquc c i  le privjltgier aus3i 
dans un projct glinh~l riù Ic. politiqiic a iin rôle dLcisif p u r  rcmi.dicr aux 
freins J u  développcm~rnr 

L'étudc des structurr,  Ccrincrniquiis cr du d c ~ e l o ~ p e r n c n t  d u  (Ju2lxc 
présente 117 risque d'lin sujct v x t e  aux cr.~ntouci pcut~être  imprécis. Cepcn, 
&nt, cette pcr~pci t lv<'  ~ I C I ~ J I C .  m h e  CI clic r ic pziit donner iicu unc nnalyw 
euhaustivc, yiciit j'ariiculcr autour dcs iiliiicpti que nous venoiis de situer 
commc (cadre gcnJral des  olitcrraticinç i faire, rlcs donnEes i retenir e t  des 
cxplicatir,:~~ rcihcr~rher Le chtiix des ,i~pccts rctcnua, ct qui constituent 
dcs cc.ul7< rl: ;11ndz r irrcrI)ondant ,2 aut.znc J e  chapitres, peut éjialcmcnt 
raitrc nrhitr,iirr M,I! i l 'ahndance rlrr la rari-t; dcs donnécs ct dcs rr,lv,iux 
:inÎ2neurs cint justifié çcrt,iiri~ chrlix, mis gofits, notre f m n t i » n  et la nl'ic.5+itE 
cle mcner cc trav;iil h xln tcrmc c n  ont détermin; ccrtiiins autrcs. 

En dépit de son carart?rs api\.irc.nimcnt rcstreiiit et rr rl.ginn:~l a aux yeux 
de quelqucs,uns, le Ç u é h :  n'cri constitue pas moins unc .iociEté glohali: avcc 
tous les prohIkm:s ct 12s Iinli~rc [ l ' i i h ~ ~ ~ ~ t i ~ j n  qce celn 'rntrainc. Notrc  iiyprrichc 
iiiiuj oblige i tcnir comptli dc ciitte rh l i t é  c iiationalr: a d u  Quéhcç qui donnc 
lizu zuiourcl'liui i urli prtifusion dc travaux dc. nnturs hi~toriquc, politique, 
+ncialc. c t  ;,conomiqiir &$nt nritre bibliographie ilnnnr un apzriu. 

Lc cnnccpi d i  ri.ition nriqiicl on a dfjà f r i i t  nllusiori zst ,uiiie,jacent 
dans fou3 le' ch>.p~t~r ' i .  n l ~ i s  1 ; ~  nation ii'y cst cniicicl>r>e r ~ i i c :  rrimEic I'un d c j  
niveaux d'aI%partcn:inc~ des personnes, coinmc la Famille, Ia clas:c .mçialc, 
la religioii, l'idColl;gic, la i.r:niniiicauté iiiteriiationalc. Ce n'est quc I'un dcs 
~);iIicrs d'csistenic ct de situnticn. inai* un p;ilicr privilé!<i$ pour 1';inalyse 



de ph$iii.iin;,nii~ c;u de cc:nircyts i i~ i iomiqucc ,  tels que la dépendance c t  le 
dualisnic. L'attc!itis.~n qui c ~ t  portée i c ~  i ix r;aliti. ~inrionnle visc i iompcnscr 
I'nbxiice iiii le bcwin ~l'r~pnnuuisçzmcnt ~ o l l c c t ~ i  3 cc nivc.iu, ct cculc la 
riicoiiiiaissaric, dL- ~ : t t c  r;,ilii> n;itiiinalc ;iqsiimée dans I'inrcrclCpendancc permet 
!:.i d ; ' T v ~ r ~ m ( . : ~ t ~  Sur 181 j i l i ~ i  joii:~l rr.ir;imc sur  le  plari intiir~iatii>nai. Cettc dis 
m ~ ~ i ç i o i i  natiun;ilc d;rnc I L i  vjc. é;onomiqur: ri étE trrlp wuvcnc nigligée des 
<ifi:icimisces 1jMr. i~ K c t .;riii.-cstini5~ clcs Fconr,iiiiistcs m a m i ~ t e s  ; par contre, 
F. Pcrroulr ri< ninn~luc janiniç de _c'y réfCrer quand ccla sernhlc r icci-s i re .  
En ce qui concrrnt: Ic Quibec. la rAlite natiunalc n 'y  est pa5 d c  prime 
atxircl rrca ;ip~i.ii-énrc et il csc plus fncilc rlc uritiluir l'oublier, d'üh nctre 
ciiiqiii?~~, ctiapitrt, pour fonder cctte rkalitf dc. la nat~t ln zanaJiennc.!rançaise 

Lr fnit dl- vitre. cct t t  plrindc où ln 5nii2iG qii2héc:iisc ccinnaîr dz proc 
foi:dcs mur;itjoii.; c t  oii S ' ~ - E ~ L I ~ < S C  U ~ C  n o t ~ v r l l ~  wcibtcl, nous i i  dunn: lc goû: 
dc ct5tie 6tiicle. Parnii .[CS iiiiorniatioris trks izt-lcindnnti-s, n u u j  avons vulon. 
tniri.r;iciit privil:;ic Ics wurccs qu?biçoiccs oii ~anad1c.nrit.s~ nnn wulement 
au ~ii:.i,~iu d s  I:i cril1cct~- bcs donnéeo. cc qiii allait dc soi, mais aussi R U  niveau 
de: inti.rpn!tntioii:, des rcchrirLl!cs, clc la thkatic, ;ifin J';ittircr 1'atrr:irion sur 
ur; durn;iiric t r i p  intcoriiiu c i L i  sriuç-estinil. Ccttz rir>sc.nr;itiun veut II Ic i  fr:k 
Gmoicnrr clcj pcrccy?ticiris t*t clc3 a n ; ~ l ~ s c i  des .iijteurs rl i i  rnilicu cr>:isidéré 
ct rrri~lrc ccinipti. d c  l':ta[ clcj travaux c'flcctu~i: ct J;s ir1i.e~ cxpn:Ges, même 
51 I?arfois lrur urici~ialit? ou Iciir yrof(~ndeur CF: suj~.tce 3 c,iution, il nc~ui a 
paru tliut Ilc niêini: utile de 12s f:iirc clinrinitr<. P u i s x  alors I'irisuficnrice dc 
;rrt,iinrs étucl:s doii:icr Ir f;uÛt i quciqiics,uns rl'cntreprendrr de ~ D U ~ E ~ I C S  
rechcrchsi, .zfiii cl(: <i.inibler lcs I.icriiics i.t d'ayporcer 1t.s drbnnfes t-t les cxplica- 
tiori'; qui ninnqui-nt dr~11.c t7 . l~ 112 dommiines. 

L'cnquCtc sur  !c terrnin d;.Iiassriit Ir5 po~jihilitl:.; niact.ricller dt. cctte 
rrlcherclir. L 'ma  lysç de? do:iirnt-rit.- pr~ic!uit j  par S t;itistiquc-C;iii.~da a rctenu 
i!cicrc. :irtcntion r t  a pu. q i~and  ccln s'est ,~vi.r: n<ctissairc, ciindilire A urio ?la, 
hrirntioii s ta t i~t iqur .  Ceprnd:inr. la masi-  ioii~idkrahlc Jc siatistiquzs foiirnics 
-- c t  de qiizlité - - nitrnz s'il cst rarfrsis difficile r~ rrgrcttrible dc me pas 
trouver ant: i,c~itilïit!or~ dr:: d < i i ~ n i t . ~  pour Ic ( ) ~ ~ b t : c ,  i ~ o u j  portr i préfErer 
drs rL lpp in5  O I T ~ I C I < ,  drs rnqu~!tcs c t  J ~ Y ~ . ~ ~ ~ ! L  (.r~~il~ks ~JLy~!q::~~~r 1 ~ 3  priricip~]t-c 
ït.ridanct*i c t  c;ir;icr~rirtic~~ics dc. I'ikcinomic ~ * t  Ji) la sricik> qu5t+criisi:. Lcs 
c1oniil.s r<iiicillic par Ic l3iirc;lu di. l r i  ftatistiquc du Qui.béc cr I?.îr divcrxs 
,8utrcs  adinintstrnrion? cr zntrrpriscs quCh2clii5rs cilit ct2 d'une grandc utiliti. 
liiiisi qii'rl i l  ccrt .iiii nonihre dq> r i i i i ~ ï i  hc.: cie I yl ic ui~ivers!:airc ::. 



De plus, il at nécessaire de coiiçidércr l'envimnnement mnadien OU 

m:me iiord*aniéricain di: I'Economie quékoise. Il cst vrai que ticaucoup d'tu* 
vrages et de publication:: statistiques nous y entraînent malgré nous et obligent 
constamment à prendre connaissance du  milieu où s ' i k r e  le Québcc. On 
effectuera fréquemment des somparaiwns entre 12 Q u é b c  e t  l'Ontario, de 
loin les deux provinces wnadiennes les plus peuplées et les plus imprtantes 
par leur économie ; ce rapprochement s'explique par le chiffre voisin de leur 
population et le niveau ramparable de plusieurs de leurs activitk économiques, 
mais il met en relief également deux sociéGs différentes dans la majoritci de 
leurs populations rcspeciives, pui~que le Quebcs caractérise le Canada français 
et 1'0ntario te Canada .ingIais. 

Enfin la nécesité d'une approche et d'une explication théorique rigou* 
reuse rend nécemire la ~Gféance coiitinue aux revues et ouvrages économiques 
w r  les questions de stncture et  de développement. 

Nous allons donc tenter de répiidrt  à cette interrogation de départ : 

liéeonornie du Québec o~nnait,elle, et dans quelle mesure, un dévcloppernent 
homogène et autonome ? Cette question contient une h y p o t h k  implicite sur 
l'insuffiaiice d'intégration et la dépendance de l'économie québécoise. La pré* 
sentati~ri e t  l'analyse de:, structures économiques chercheront à rendre compte 
des obstacles au dévelop~ement que anstirnent les phénornknes d e  dbpendance 
et de dualisme dont on e s i e r a  d'expliquer i'originc, la permanence et les 
possibilitis d'évolution. 

Ainsi, l'on aura recours à un examen des diverses structures économiques, 
de leur cadre spatial, de leurs conditions historiques ct sociales. Dans l'ordre 
de leur prisentation, les six chapitres de cer ouvrage voiit d'un exposé des 
stnictures et des mécani;rnzç de fonctionnement du niveau spatial ou pure, 
ment Sconomique à des chapitres à contenu plus ~ciologique e t  historique 
qui offrent des exp~icatic,ns que [a stricte économie ne suffirait pas 1 donner. 
Aimi, un élargissement progressif d u  cadre d'analyse et  de riflexion fait 
paser des premières deçr:riptions et explications au niveau de structures géw 
graphiques, techniques e.: économiques à des facteurs explicatifs plus fond* 
mentaux apportés par la sociologie e t  l'histoire qui nous éclairent m i e u  sur 
les causes premières des :;tnictures économiques prialablement analyséea. 
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B: NOUS fondrons I'rspacr: urt fcir d'ut1 pays 
PAUL CHAMBERLAND ' 

L'éconnmie québscciise est-elle celle d'un tout bien intégré ou ccllc de 
région5 désarticuiéec: aux structures kconomiqucs c t aux nivcaux d'activitk 
a w z  diffkrcnts? Nnus allons tcnter de montrer que Ir Québec n'ex pas un 
espace hrimrigènc t-t que les moycnneç québtcoises sont suuvcnt loin de la 
rGaliti. t t a i i t  donné I'étcndue de xjn tcrritoire, I'inipcirtance et Ies disparitk 
de dynamisme de sa popiilation, la vaneté de ses centres de dicision, ç ~ s  inéga, 
litEs dc rcvenns ou dc nivcaii de productiun, le Québec offrr un espace diver. 
sifié dont let clcrncnts cor;stitu,.rit dc's r;gions plus ou moins organisées e t  
pcilariçÉes. 

Ccrtaincs r;gi(ins ont-elles, ce qui constituerait un iudicli de leur déve 
Iopprment, une cniissanre au tn~encretenue partir dc leurs r-u rces, de leurs 
infrastnictures et à partir de5 dEçisions et de !a participation de leur popu, 
lat ion ? Lcs villes quLKcoises constituent,ellcs des pôles entraînants pour leurs 
espaccs envirnnnn~ia ? C;ont,rlli-s cn train d'animer ou d'auémier leur région ? 
La qualité ct la diver~iti. des t r ~  iisports et des cornniunications ont.elles permis 
de créer dcs réxaux dr' flux intcmrbains ct interrégionaux suffisants pour 
stn1:turc.r l'scpacc quib>mis d'une maniérc harmoniske ? 

Nons esaierons de répandre à ces interrogatiom priur percevoir ou 
mesurer Ic degré de clépcndancc ct le dualisme au  niveau de i'espace écono, 
mique. Nous présenterons tout d'abrrl Ics rggio~is dans ce qui les différencie 
ou les intègre i l'ensemble du territoire qué!&cois, puis nous verrons les pôles 
qui oiit énicrgi d'un long proccsius d'urbanisation, enfin les traiisports ou les 
flux qui dunnent une r r r t~ine ioli>rilnce, une armature à cet espacc. 

r .  Paul Chaniberland, Terre québec,  Puésic canadienne, Montria l .  Librairie Déom, 
1 ~ 6 4 ,  P. 37. 



1 
Les régions 

A.  ASPECTS GI?NI?RAux E T  TI-~~~ORIQUES 

Une analyse dc la croissance rCgionaie montre qu'elle aboutit à une 
mdihcation des locaIisations éçonomiq~e~,  certaines régions grandiwnt parce 
qu'elles ont un  tau^ de croissance plus rapide que la moyenne nationale ; 
les régions cn avancc Enéficient d'un effet différenticl. D'autrcs grandissent 
parce que leur stnicture économique comporte dcs activités à taux de crois- 
sance élevé ; clics s c ~ t  intelligemment spéciaiikes et n'ont qu'à tirer parti 
de I'cffet proportionnel que leur imprime leur structure 2 .  

L'étude du rlilt cnmparC de l'effet de stmcture (proportionnel) et de 
l'effet d'escor (différentiel) dans la croissance américainc, nous fait constater 
que le déplacement de l'cmplni industricl aux I? t a t s+~n i s  vers le Sud et vers 
I'Ouest tient d'une part à un taux de croissance supérieur à la moyenne 
nationale, d'autre pait à la prtsence d'une structure industrielle déjà constir 
tuée : a Aux l?tats.~iiis commc en Europe il n'y a pas de croisancc sectorielle 
homogène entraînant les différenciations régionale5 mais bien des dynamismes 
particuliers surgissant en des points divers et qui détcrmincrit Ics grands dépla- 
cement; économiqucs .i travcrs Ics espaces nationaux D A u s ~ i  f a u t 4  s'attendre 
à tmuvcr au Québec des croissances régionales et i voir çc maintenir i'avanee 
prisc par la villes ou les rigions déjà bicn dotées cn industries. 

Avant d'analysi:r la situation présente de5 régions quékeoises, il faut 
rappeler combien on a pn raisonner dans Ic passé à l'intirieur d'un schéma 
de eoneurrenee pure, d'une eoneeption u punctifome a, qui cependant n'étair 
pas partagée par les géographes et les smiologues ; cela tenait également au 
manque de statistiqu~s régionales. eontrairement à aujourd'hui où l'attention 
se porte davantage s i u  Ics problèmes régionaux. 

Ainsi, on a pu distingue1 plusieurs types de régions4 : la rigion de 
Montréal, diversifiée, polarisatrice, capable d'engendrer par elle-même des 
réalisations nouvelles ; région motrice ellz posslde à peu prés tous Icç f;icteurs 
de l~al isa t ion d'ord:.e physique et psyclroIagique. Une seconde catégorie 
comprend les régions diversifiées disposant d'un centre urbain d'importance 
et d'une zone d'influence moyenne, et aussi d'entreprises dynamiques et d'un 
bon niveau de reveriu, mais d'une polarisation insufisante (par exemple 
les régions de Sherbrooke, Troiç+Rivières, Chicoutimi), quant à Québec c'est 

a .  Jacquea R. Eaudeuille, 6 Croissance régionale et localisation r ,  Rrvur d'iconomir 
politique, vol. 73, n* 1 ,  1963, p. 113. 

3 .  Ibid. 
4 .  Roland P a r r n t e a ~ ,  r Les régions riches et Ies régions pauvres du Québtc *, 

Ciré l ibre,  vol. 16, no 70, octobre r964, p .  6'11. 
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u n  pDle déjà plns important mais qui n'a pas tout le dynamisme ~ u h a i t a b l e .  
Une troisième catégorie çcrait celle des r&gianu périphériques éloigntes des 
principaux centres de dével(>ppcrncnt ; ce sont des régions diprimées ayant déjà 
ru leur heure de prospbté .  Les régions centrées sur  une activiti m d z r n e  
de grlnde envergure (M~rducliville,  Thetford, Baie-Camenu, Arvida). mais 
dont les r i ~ l l r w ~ .  nc constituent pas le point de départ d'ur; autodéveloppement, 
feraienc p;irtir du dernier type de régions quéEeoiseç, 

Le désiquilibre entre les régions apparaît comme structurel e t  fonction, 
ne1 ; les disparités de revenus et de conditions de vie e n  sont les manifestations 
Du point de vue de l'initiative en matiirz de développement, i l  faut  constater 
l'incapacité d'un très grand nombrz dc ri!gi«ns à gérer elkç.mfmcç des inno, 
vations appuyées sur Ics ressources régionales. L'initiative en matière écono- 
mique sera d'origine externe et en l'absence d'intervention w produit u n  
appauvrisxment dcs r;gicins défavorikes. En facc de cette situation, trois 
attitudes .wnt possibles : la première serait u n  diplacement graduel et ordonné 
dcs populations des nigions pEriphériques vers les régions centrales, ce qui 
paralr bicn difficile ; la secondc traduirait u n  conservatisme démographique 
puisqu'ellc. consiste à crier des activirés là où se trouve la m a i n * d ' ~ u v r e  ; la 
troisième attitude consisterait i d&velopper des pôles intermi.diairu e n  choi* 
sissant des ccntrcs privi1;giés par leurs atouts. c'est la solutirin qui parait 
le mieux répondrc aux &soins d'organisation de l'espace qu>&cois. 

Q u a n t  aux catégories d e  régions qui sont prExnGes, 1- deux premières 
peuvent corrcspcindrc à u n  espace, une pnpulation, u n  niveau dans la hiérar. 
chic urliaiiie, et coincider avec la région,plan ou répion dc protyammc ', 
qui  offrent les princiliales caractéristiques d'unc région ; la dernière cat:gririe 
peut tout au plus représenter une s o u ~ r i g i o n ,  mais n'est Ie plus çouvent qu'un 
centre industricl sans zone d'influence notable. Les viiies en question reswm- 
bleraient davantage à des citl'.s industrielles offrant peu de services, ne  rayonnant 
pas sur  u n  a r r i é r c ~ ~ a y s  e t  ne p~lar isanc certainement pas un espace régional O. 

La norion de régions pouvant générer e t  entretenir leur propre dévelop- 
pement nous parait importante e t  IIOUF. aumns  j y revenir. Combien d e  régions 
quéh2cnises avuren t  leur propre dEve!oppement e t  Jans  qiiellc mesure ? 

Les inégalités de développemrnt régional Font flagrantes et il scrnble bien 
que Von se trouve devant lin procesus iriachevé de développement régional 
e t  d'urbanisation ; la faiblesse du  développement des villes e t  le souci très 
récent d e  penser et d'agir en termes de régions cn zcraient des signes. Quelles 
sont Ics origiiies et la nature d e  ces déséquilibres rtgiciiiaux ? VoilA une question 

5 .  Jacqueg R. BoudevilIe, l e s  E~paccs icor;omiques, Paris, P. U.  P., c Que sais-je 7 D. 
p.  16. 

6.  Philippe Pinchemel, a Rapports entre la ville et la campagne a ,  Rnuc  i io t io ,  
miquc, numéro spécial, vol. r r ,  no 3, mai 1960, p. 337. 
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qui retiendra I'attertion. NOUS vcirrons que x statistiquement, wcjologiqus- 
ment et techniquement, dcux facttu rs principaux permettent de concrétiser les 
manifestatioiis de la croisçancr : ~'industrialiçation et l'urbanisation a ; ainsi 
Icu zones prnspères iint des taux élevés d'urbanisation et d'industrialisation. 

Les difficultés 3e certaines régions du QuCbec sont anciennes. C'exode 
d'environ un demi,million de Québcois entre 1870 et 1910 en est une con&, 
quence ; aujourd'hui l'exode est plus faible car les tsavajllcurs ont la possi, 
bilité de diiinier sui. place en bénéficiant des prestations sociales, inais ee 
n'est qu'un nioindre mal. Dans Ia période même où se produisait un si fort 
exode, la part rcla tive des populations urbaines et rurales wnnaissait uii ren- 
versement presque cr mplet ; de trois quarts rural en r 87 I le Québec dcvcnai t 
aux trois quarts u r h ~ i n  en I 961. l a  majorité urbaine étant acquise d k  1921, 

mais il faut Iioter qiie le Bureau fédéral de la statistique utilise uii concept 
d 'urbani~t ion assez iarge. 

L'influence ext5rieure a été et est restée pttdominantc dans les trans. 
forniatjons qu'a connues le Québec e t  la conjoncture écononiique internatiw 
nalc est demeurle favorable au Québec, que ce soit au  murs (les deux guerres 
mnntliales ou ap rk  I 365 ,  étant diinné 1cç besoins accrus de matièrzs premières 
et de produits finis. Au terme de cette évolution, il apparaît que les régions 
se sont développées cic façon iii;g:ile et Ies déséquilibres sont manifestes dans 
la répartition de la population, des revenus, du chornage, du niveau d'instruction 
et de la production des biens et des services. Nous allons donc tout d ' a b r d  
situer ces différences kgionales. 

r. L'INI?GALE R~PARTITION DE LA POPULATION 

Le tcrritnire c;u~bi.cois est tri's inégalement peuplé et si l'uu tient 
compte des I O  régiocs administratives créees par le gouveriiement du Qu:hec 

7. Robere D. Hirsr h, les O~igincs c t  la nature des déséquilibrer ~égiona i ix  du 
2uébec ,  Québcc. Conseil J'oricnt.tinn iconoiriiqur du Québec, cahier IIl/z, 
rictobre 1967, p. :. 

B. Ainsi pour Robert Hirsch c sous I'influence successive des iinpératifs de  la poIi, 
t ique britannique puis de ceux de l'industrie amkricaine, le Québec s'est déve. 
lappé d'une mar ière largement indépendantc - mais aussi plus rapide - de  
celle qu'auraient pu inciter des objectifs de  développenient nationaux ec à plus 
forte raimn pro\inriaux 2 .  Mais cette perspective nous parait très disciltable et 
Robert Hjrsch rliconnait lui,même que c'est une opinion controversée : c par 
rapport à ce qu';.orait kt; u n e  évolution spontanée d e  l'économie québécoise sur  
une base quasi Jurarciqut, l'influence étrangère a, cn termea quantitatifs. exercé 
des effets indéniables. On pzut également croirc qu'un développement rLellement 
pensé par c t  pcur I c s  Québêcoie aurait pu êtrc plus harmonieux, mdié danr 
chaque cas ori e i t  conduit à taire de l'histoire hypothétique. B Robert Hirscb, 
ibid., p. 8). 
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par l'arrèk cn coricril du 1 4  niars 1966, on ecinstate que la eculz rédon de 
h l ~ n t r é a l  ra~scmhlc. plu. de la moitiS de la populatioii de la provinee c t  que 
4a p r t  riil,iiivc tcncl à s'açcroîtrc. Si In r>giun Je Mnntreal ri'préwntait 56% 
de la popul~rinri qufbécoise en 1971, 1;i régioii qui Id suit imrnédiatcment, celle 
dc Qucbec, n'cti rcpr2wntait à ln même d;itc que 1 5 %  e t  r c s t~ i t  davantacf 
cornparalile aux r+iriiis moyenncmcnt 

On peut remarque-r que la rigion dc Moritréal a erivirr~n truis 
milliclcs d'haliirniits, quaiid celle de Québcc atteint A peine un  niillion : la 
p l i ~ ~ n r t  Jcç autres rigions ne rasxmblrnt environ qu'un quart de miIliun 
d7habit;ints, ccinme on pourra s'en rendre coiripte en consultant le tableau 1 
qui permectra Sgalemerit dc niieux jriger dc la part  re1ntii.e des diverses régions 
q l~é ,bcc i i~s .  Plusieurs d t  ces régioiiç snrrcspcirident à un espace nettement 
dAirniti. et sont kparécs des autres par de grande5 distances e t  des espaces 
peu habit&. 

Le fait que sur la période retcnuc 1s r;igion de  M~ntréai  wit la seule, avec 
ccllc de  I'Outnouais et de la Côte-Nard, à a~roir accru sa part dans l'enwnible a 
quelqiic chojz d'inquiétant pour la niise e n  valeur et  l'amortissement des infra, 
structurrs dans le reste du territoire. Noiis ilzrrcins plus loin si cette prépondéa 
rance rnuntréalaisr semble devoir se nilintenir à d'aritrcç points de vue. Sans 
doute cette r&on a des fonetior:~ qui dépasxnt le Québec, mais tout c n  eonsi- 

TABLEAU 1 

1951 1961 197 1 
répioni 

population 70 population % populaiion % 

Bls .  Saint,Laurcnr/ 
Gaspésie 2 : r  0 5 3  5.4 246 981 4.7 232 598  3,s 

Saguenay / 
Lac,Saint.Jean 197 9 1 0  4,u :69354 5,r 2 7 9  879 4,6 

Qu t bec 716 276 17,6 8.56 Byo 1 6 , ~  94' 488 1 . ~ 6  
Troi-Rivière! 33: 867 8 . 2  41~8:n 7.8 420 694 69 
Caritons dc l'Est 103 651 S b 0  309 991 3,s 1 x 4  1 8 4  3.7 
Moni réal 2 "34 ~ 4 2  5 ~ ~ 6  1 816 084 53,s 3 4 ~ 7  458 5 6 , ~  

population tutale 4 0 5 5 6 8 1  roo,o 5 2,592~1 rno,o 6 0 2 , 7 7 6 4  1on.o 

SOURCE . Rober: Hirsch, les Origiurer e t  Ia riatirre drs d;siquilibrts r ip iondur  dii  

xuébrr ,  p. 7 5 ,  e t  Biireau ds l a  stdtijtiquc du Quebec, M~nistèrc dc I'Industr~e et du 
a m r n c r r e  
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dérant nécessaire la fol.te croissance de la régicn montré al ai^, on peut déplorer 
qu'elle ne mit p a ~  équilibrée par quelques autres régions. 

hnsi  la répartition géographique inégale de la population, doublée d e  
fortes disparitk de croissance démographique, augmente les difficultés d'amé- 
nagement de l'espace québécois. On ne Eera pas surpris que ce peuplement 
inégal s'accompagne ii'inégalités aus i  fortes au niveau des revenus, des 
çzrvices ou de la prod~ct ion  industrielle, et d'autant plus que les rigions les 
moins peuplées et les moins fortement polarisées muffrent d'un e x d c  rural 
i m p o ~ a n t  @. 

a .  LES DISPARI'T& REGIONALES DE REVENUS 

Elles reflètent le; différences de r i chma entre les régions et en sont 
i?n indicateur comme Pest également la prduction ou la consommation 
des particuIiers. Nous allons nous référer p u r  wt aspect à I'étudr qui nous 

TABLEAU II 

Rev:nu pcrxonncl per capita, avant irnpât. 
dcs dix ~égiiins ridrninistratives du $i~ébec. air 3 1  mat r 95 r 

Bas,Saint,Laurcnt/Gaspf sis: 

Nord+Ouest 
Saguenay/Lac+Sain t,]tan 

Québec 
TroivRivières 

Cantana de l'Est 
Ou taouaia 
CitesNord 
Nouveau-Québec 

Moneréal 

revenu permnnel pcr capitd 
avant impôt 

en doIlars en indice 

province entière 1 3 3 1  IOO,O 

Sounce : Gérard Vibien, Répastition rég;onala du ieucnu pcïsonncl au 3uibec. 1961. 
p. 8. 

9. Bernard Robert, ~ u ~ l u t i o m  démogiaphiqucr régionder CL migrations intirid uirr 
d r  h population. pJaivince de .E!uEbec, 1941.1 966. Québec, Office de planikcation 
et  de développement du Québec, mai 1970, 445 p. Voir également Ia bibliw 
graphie aux auteurs suivant8 : Robert, Henripin, Alain. 
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a sernbk la plus complètrr l0 et qui porte sur les revenus noniinaux. C e t k  
Etude n'exprime pas le pouvoir d'achat des particuliers; elle repore sur la 
base du comti. de rrrccnsement ou sür la base de la région administrative 
qui constitue une unité englobant plusieurs mmtés. Les comtés ne correspon* 
dent pas à des zones homoqEnes de revenus, encore moins ieç régions admini, 
tratives, aumi les eituarions extrêmes en sont atténuées sans estomper pour 
autant  dcs diffémnçcs notables entrc régions. 

L'auteur utilise dcux indicateurs : le rcvenu personnel disponible par 
tète après impot ; Eur la base des mmtés de recensement en 1961 ce revenu 
s'etablissait à un maximum dc $ 1  603 pour le comté de Montréal et à $606 
pour le ccmté de Bonaventiire dans l a  r:gion de la Ga~pésic, mit un rlpport de 
I à 2,65. U n  second indicateur est Ic rcvenu pcrionncl disponible par unité de 
main-d'muvre, soit le revenu giobal perqu par tes individus en âge de travailler ; 
I'écart sur ccttr base vane de r à ],gr quand on passr du comté dc Yaniaska 
( $ 2  206) à celui de Charnbly ($4 2x6). 

Pasmns maintenant aux régions administratives qui regroupent pluaieun 
eomtk5 et qui correspondent davantage avec la notion de région iitiliée dans 
cc chapitre. Pour le revenu pcrjonnel PET capira on remarque que les deux 
comds préiédcmment rrpCréç comme cccupant les situations extrêmss sont 
ritués dans les dcux rigions administratives les plus différentes i ce point 
de vue : Ic Bas+Saint,Laurent-Gaspésie qui, par rapport à ['indice I oo pour 
l'ensemble du Québec, se situe à 52,rj et la r6gion de Montréal qui çe situe à 
1zo,6. comme on peut le voir dans le tableau Il. O n  peut constater que, 
même pour une circonscription beaucoup pius ékndue, le r a p p r t  entre la 
région la plus pauvre et la plus ri& est presque aussi élevé l'itait 
lorsqu'il avait été calculé sur la base du comti. Toujours sur l a  base régionale, 
le rapport entre les revenus par u n i t i  de main,d'oiuvre traduit une 
différrnse sensible entre les régions, quoique moindre que celle qui était 
salculéc sur la base du revenu personnel per capira. 

L'observation de l a  stmcture des revenus à l'intérieur de chasunr des 
régions nous apporte des précisions intére9antes. Le5 régions qui disposent des 
revenus les plus é1evi.s wnt les moins liees aux revenus agricoles et aux revenus 
de transfcrrs. La situarior: est inverGe pour les régions les plus pauvres ; ainsi 
le Bas.Saint,Laurent-Gaspésie reçoit deux fois et demie plus de paiements de 
transferts par personne que n'cn reçoit la région de Montréal, comme en 
témoigne !e tableau III. 

Si les différences de revenus scint importanks cntre Ics régions elles Ic 
sont a J o r t i o r i  cntre les villes aù les écarts vont du simple au double dans les 

I O  Gérard V ~ b i z n  (SOUS la  direcrion d e ) ,  Réb~r t t t ron  régionnlc d14 r e v m u  fiersonncl 
au $liébec. rg6r.  Quèbec, Conbeil d'rricntation i ~ o n o ~ n i q u t  du Québcc, cahier 
1113, novembre r g67, I 34 p. 
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cas extrêmes ; plu! surprenant encore c ç t  l'kart cntre le revenu p e i  copita 
d'une ville et le revenL par t h e  moyen J e  son cornt2 ; une dizaine de villes 
ont un revcnu par têti: supi.rieur de 2 5 %  au moiiis à celui J c  leur crimté, 

Iëcart s'élève même à 83% pour S e p t ~ ~ l e s .  

La préxncc d'unt: agglomEration importante implique giniralement des 
rtvenus plus éIcv&, mais il faut nuanccr cctte observation par les différences 
que l'on peut observer au =in niême des aggIun-iCrations : la 2or.e métropoli, 
taine de recensement di: Montréal eii offre le plus h i  exemple, ainsi la corns 
paraison entre deux Ixmlieues montréalaises : u de Ville M o n t ~ R o ~ a I  à 
Rivière,des.Prairics, h rapport entre les extrêmes du revenu par tZte est du 
simple au quintuplc l1 B... Tl faut noter que c'est à Montréal que sc concentre 
la population canadienrie.anglaisc et que ce ri'est pas par  hasard que Vi!le 
Mont+Royal est une banlieue canadiennesanglaix: c t  Rivière-dc~prairies une 
banlieue canadienne.frariçaise. On constat? egalzment qiic les écam de revtnus 
entre grandes régions du  Québec, cntre ccllr di: Montréal et celle d u  Bas- 
Saint,Laurent,Gaspésie, sont plus larges qii'ils nc 12 sont entre les r r ~ v i n c ~  

TABLEAU II1 

Strirctirc Ait revenu pcrsorincl de$ dix régions 
adminisaat iver  du guibcc. a u  J I  niai 1961 (en p ~ u r c r i i r s g e )  

régiona 
administratives 

intkrëts revenus revenus paiements 
divers neta d'un 

e t  de 
de 

emploi transfert 
loyera nets I'agriculture 

Bas,Saint,Laurenr,'Ca~~éaic 

Cant~na de I'Eit 
Trois,Riviéree 
Québec 
Nord,Duest 
Outaouair 
Saguenay/Lac,Saiiit,Jean 

Montréal 
Ciite,NorJ 
Nouveau,Québec 

province entière 75,o I O ,  I 1.6 r i ,  3 
- -- 

SOURCE : Gérard Vibien, F . é p m i r i o n  régionale dit re i fenu personnel  air q u i b e c .  I ydr. 
P. 1 3 .  

t r .  GCrard Vibien (soua l a  direction de), Ripartition régilinoIc di4 Tevenri ptr.;oii, 
ricl aii $i,ébcc, p .  39. 
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canadicririce cllt.~,r~it:inrs ". 0 i i  pc.iit çe demandcr n!or: si le cfitoicmcnt i 
Mantréal c t  au Québrr  dr drux .riciér>s aux rcvrniis e t  au rrjle éconiimrque 
et mcinl 1iic.n difikrcnts n'en cst pas 1,i cnusc crsdntielle. 

Malgrk I',trnplcur dc l'écart Ac. revenus entre scs diverses régions le 
Qi~Erbcc ne p,irnir pas prtsentcr une 5itu.ition surpreuantc si I'on effectue unc 
comparai.icn intcri-iacionalr ' ?  r Il nc poa+de ~ ; r s  de régians dont  Ic.5 revrlnus 
se situcnt .; plus de 5 3 %  au-dc~suç  du niieau m a y m  national ccimnic c'est le 
L.ZS de I'F~p;igri:.. ilr 1'Tt.ilie uu J e  l a  Gr>cli P a r  mnrre. les r:gions québé, 
çri;si.s d;primCes, oii 1i. riiveau dr rcvenu ile d t p n s e  pss [CS dciix tiers du 
rcrcnu mo7i.n provinii2l. s u t  rclativcrrient ett;idues à l'encontre dc. paya 
cornrnc I'Allririagnc. l n  Dc.lgiqrie ou  Ia Hnllniidz Jans  les quel^ Ics revenus ne  
d i ~ . c n d c n t  pac nu-clcssoiis de cz palier 11 esr vrni que ces zrintri, dc déprcesiori 
w n t  1c.s rnciins yc~puleuses d c  la  prcivincr 14. D L c p c ~ ~ ! i l r i t  il faii t noter qui: 
I'on ~ z i i t  trrjiivcr au Qu:bcc àcs r:<inris entieres doiit lc revcnii p3r t h e  est 
inferic.iir de  5072, OU llrochc dc l'ctre, p;ir rapport :L ln iiiciy~ri~ic i.in,idiznne 
c t  que l'on lrouvc il25 diff;rcncc': dc  ci?; e n  coniparant Ir,s rcvenus des 
, i ~ i ~ l n , ~ u é b f  c ~ i . i  i cciix d c s  Canadiçra f rnncais ':'. 

On rcrIidrqui. aiiisi guz li3 triux de  salairc Iiliraire rrioyen du rnan~riivrc 
iriurnalicr xnrie prcsquc d u  sirnplc nu dniibil7 m t r e  IES régions extrérnrs, ci 
p u r  i i r i  ciirtaiii niimbre dc eorpç de  ni:tiirs dc ~ c i r r s  iirhai~ics dcs d i i ~ c r x ~  
r;'gjoilç ol?qc'rvc des écarts de  s la i rcs  d 'e i~virr i~i  uii tiers. Les & a r t s  entrz 
IES vil18:ç ;~:ipiir:~lr<nt c c p ~ ~ i d . ~ i ~ t  ~ï.(iin.ï p r o n n i ~ c i ~  qu*114 ne Ic soiit eritrc les 
rtgil~ric 

Lc.5 cli~Ercncis dc rrvenus riitrc les rEgjnns peuvent provenir cn piirtie 
d 'un degré ir.lgal d'utili>atii?ii dc la ni.tin,d'osiivrc c t  I'on ni: 5er;i pas siirpns 
dc q ~ i c  Ics r2gions qui oiit les icvcrius ~ S T  < - L I / I I  ta ~ C ' S  pliis iaiblcs sont 
cg,i!cniciit toi:ch5rs par :in nirvc..iu de  ch8m;ipt: &ln:. 

1 1 .  Cinqi~i?rne exposE uii11;:ei. Ciin>eil i-coiioiiiiqli.- du  Cniinda, Oitaiva, ~ r ~ t r ~ ~ h r ç  
r!i68. F 163. 

i 3 Eii Francc, pour  1 ~ 6 2 ,  Ic sniairc net  ariniicl n iuycn  par rcgiun iicnoiriiqiic, puur  
unci i i ioycnnc Fraiiic cr i t1 i . r~  de r b u ,  as sirric daric l e s  cas cxrr;iii.rs i 73.5 cr i  

Liiriciusin ct I 30,6 pour la rijiroii paricicnne (c i .  J.  Bégui., * El;nlcnrs d*,in;il:~w 
de l'é\.ul>ti~ri dc la I I I ~ E ~ C  JCF salûircs dc 1951 i r ph: ?. Cnhier~ rie I'ISEA. 
céric AB.5, n,' 162, jiiin i g 6 j .  p. 1 5 0 ) .  

14. Gérard \:ibirn, R t ~ ~ ï i i r ~ < ) * l  r é ~ i o n a l e  (il1 I C I . C : I ~  p~rso:-.~iel 2 1 i i b e c .  I 96 i 

P. 31-38. 
1 5 -  Le rrvenu moyi:i d c  la  r:gron adi*i i~is i ra t ivc  d e  h fun t r i s t  czt z luis pliis 

élevé quc srliii de la r i g i o ~ i  du  Bab-Saiiit-Lniircnt/G1sp{s1i1 Il [d:tt con?,d>rt,r 
aussi qito cctte deriiicrc région cat crscntiellcrnent iar:adicnccIraiicai~c a l o r s  ql.ir 
l a  région de Muctrél l  ra~r,?mb!e l c ~  rel-cnus I F  pll:s devk  c t  le P I U S  g r ~ p d  
nombre d'anglophoncc Ue Ii, des dibparitis pli15 icirtc.5 entre let Jeux cciiirnii. 
na i i r f s  Iinguisriqiic:. 

16.  Robert Iiirtch, 1t.s O r i g i r i ~ s  e r  lu  r i o ! ~ i r ~  d c s  L ! i , s ; c i ~ i ~ l r b ~ ~ r ~  ri2io~rau.i  riii  giiébec. 
P. 9.5- 



3.  LES 1NEGALll'~S R ~ ~ G I O N  ALES DANS L'EMPLOI 
L chômagz afftc:e de façon variable e t  intgalr les d i v e r ~ s  régions du 

Québec, comme le montre le tableau IV. Le taux de chômage moyen calculé 
pcur la période :955*1364 montre une différencr du simple au double entri: 
la région la plus favori:ie, 7,553 et \a pIus défavorisée 15,2% 11 est possible 
de regrouper les région.. cn trois grandes mneç à ce point de vue : la mne la 
plus vulnérable a des t:ma supérieurç de  3 0 %  à 80% la noyenne provin, 
uale et comprend la Gaspésie, k Saguenay-Lac-ÇaintpJean, la Ciite,Nord et 
la région de Trois,Rivi:res ; une seconde zone a un taux de chôrnage proche 
dr  la moyenne provinc-'ale, il s'agit dzs régions de Québec, des Cantons de 
l'Est et du Nordcouest ; la dernière wne correspond à la rjgion de Montréal 
ct à ccllz de l'Outaouais auec un taux de chômage inférieur à la moypnne 
provinciale. Ces deux dcrniérej, régions sont aussi el les où l'on trouve la plus 
fortc proportion d'emp1~)yeurs anglophones. 

TABLEAU IV 

Taux de chSrnage moyen pcr région québicoise 
(calcule' sur une période d a n t  dr 1955 d 1964) 

taux régional taux régional 
(%) en rd du Québec 

Gaepésre 

Saguenay/Lac-Saint~Jean 

Québcc 
Trois,Rivi ères 

Cantone de I'Eet 
Moncréai et Montréal métrt,politain 
Outaouais 
Abitibiflémiscamingue 
Côte-Nord 

province de Quiibcc flq6 TWO,O 

-- --- 
SOUKCE : Robert Hirsch, les Ongincr cr la nature dcs désiquilibrrr rigionaux dir 
quibec,  p. i r i r .  

Une caractéristiqu.: majeure du chômage rigional est l'aspect d u r ~ b l c  
de son niveau au cours des années. Sur dix années (1955,1964) un observe 
un parallEliçme très marqué de l'évolution dcs taux de chômage des d iv r rm 
régions québécoixs ; les régions à plus fort taux ou i plus faibIe taux de 
chômage le demeurent t w t  au long de la + r i d e  comme on pnurm It. voir 
sur le graphique I .  
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O n  note qu'à de rares exceptions près, toutes les régions connaissent les 
nièmes variations cycliques maleuces, mais IFS plus fortes amplitudes dans les 
variations de taux de chôniage concernent les régions qui ont aussi en perd 
manence les taux dc chfimage les plua élevés. Au cours des dix années étudiées 
on ne voit aucune aniélioration dans la réductiori des écarts interrégionaux, il 
semble même que l'on puispe constater depuis 1958 une tendance inverse, en 
particulier si l'on compare l'évoiution de la rfgrnn de Montréai au reste du 
Québec. 

Si l'on ex;imine niaintenant Icç taux de chômage saisclnniers par région, 
i l  est clair une fois de plus que les fluctuations saisonnières les plus fortes 
touchcnt les régions qui en tous temps connai~wnt déjà les taux de chômage 
les élevés. L i  encore la différence est notable entre Montréal et les 
régions les plus déf~vorisées, O n  remarquera la faible% et l'instabilité écon t~  

GKAPHIQWE 1 : Taux de chômage régionaux exprimés en pourcentage d u  taux de l a  
région d e  Montréal, rg55.ig64 (Montréal i o o ) .  
SOURCE : Robert Hirsch, les Origines e t  la n a t u ~ e  dcs déséqirilibrrs régionmu du 
~ W ? > G C ,  p. 101 
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mique quc révèlent cle ]>areils taux d~ chômagc. Lc chfimage hivernal Ir.ippe 
6urcmenr la Gaspésie, le Saguciiny,Lac-Saiiit,Jcan, la Côtc -Nord, coirirr,e 1e 
montre 1t tableau V, e t  q u i  jont kgalement les rkgions 1iabit;es les plu.; nordi, 
quei d u  Qutbcir sans que le climat p u r s e  i lui aeul expliquer une viilné, 
rabilité qui tient plu? encore i leurs Ptructurrs. 

11 faudrait une a ~ a i y r e  plus fouill?c p'iur voir 61 Ics repiclnr les F I U S  
défavoriv'es d u  Qubbec se Ccim~YJ.,lrtC~~t coilime le Qutl%cc tout critier dans soli 
évoluticin conjonc~~rc. l le .  c'est+-dirc e n  rcssentan t plus t h  I'iiilluencc d'une 
récr~5ion et e n  cciniiaiss: n t  plus tard I n  reprise. 11 semble qu' i l  y ait des diffÉ. 
reiiceç entrc l c  comportr nicri: gÉiiérsl de Ia cclii!oncture qu&l>5ciiix et celiii de 
ws régions di.f:ivorisées, du  point d e  vue di. I'amplitiidc des variations di1 

taux J e  ch6ninge. On il vu que  I'Oiitario connaissait de plus fortcs amplitudtis 
des t a ~ x  dc chôinngt: tout e n  a!*ant des taLi!: nioyens de clirirnagc pIus faibles 
clire le Quebilc ; le3 rbgioris Jifai.oriCes d u  Québrc wniblent au contraire avoir 
i ln frlis les taux c.t les ,implitudes dc vxrintion Ic, plus éIcvEs Ii. Nous ~ l l o n s  

T A B L E A U  V 

Taux d e  chôrn~gc sar: unii lers maxieioux c t  niiriimaiis. p ~ r  régiori qiiébéccisc 
moycriri o drs onnrea 19-79-1 96; ( .nein,il'iriivrc ntasciilinc ser iJeinei i t )  

régions 
nux d e  chfimare cn  70 ampliriide d e  

varililon 
iiiinimal maxima1 ( taux niiiiimum i o o ]  

Gaspésie 

5aguenay/Lac-Saint-Jc,jn 

Gte.Nord  

Mauricic 

AbicibiflCrni~rarningw 

Québec 

Cantoq5 d e  l'Est 

Outnouai,i 

Mont r l a l  

orovince d c  Québec 

SOURCE : Robzrt Hirsch. les Origines e t  la nnriirr des d é ~ é q u l l i b ~ ~ s  rifiionaux d u  
guébec .  p. r u s .  

17 .  Vuir d a n s  lc cliapitr: 11, la conjoncture. O n  p u r r a i t  ia i rc  I'hypothèsc explica- 
tive suivantc : les rt3gion5 déiavoriGes du v e é b e c  on t  pcu d'industries iinpor- 
tantes, t t  d'~il1eiirs d é p e n d ; ~ r i ~ < i  dc ccntrce dz dichiune cxtéricurrs.  aussi Ic 
moindre  mouvement ronjoiicturcl w trndiiira dans  une population einployéc res, 
treinre par des variacinos uès fortes du taiix de chômage. A Montréal  la grandc 
diveraité des  emplola  industrie!^ et plua encore Ia massr des emplois tcrtiajres. la 
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expéditions du Québec tout  entier. Les régiou5 qui suivent immédiatement, 
celle de Québec et celle de Troi~Rivières ne regrvupent que 9% environ de 
la main-d'auvre industrielle ; les Cantons de l'Est viennent en quatrième 
position et les autres rigiom apparaissent pius marginales encore, surtouL les 
plus péripliériques, c'est,à,dire celles d u  Bas-Sairit,Laurent,Gaupésie, de La 
C4te-h'ord ct d u  Nord-Ouest 23. Le tableau VI e t  le enphique II qui suivent 
permettront dr  mieux situer !es inégalités régionales du point de vue industriel. 

A partir dc ces tableaux, on peut distinguer trois :unes selon lc taux 
de mainsd'ceuvrc industrielle de la  rtgion : la roue à forte proportion de 
main-d'muvrc industnelle (dc 30 à 437h) correspr~d aux rigions de Montréal, 
de Tmis.Riviéres et de Sherbrooke ; la zonc à proportion moyenne (de 10 à 
29%) de maind'ceuvre industrielle rrgroupc les régions de Québcc, du Lac, 
SaintdJean et J c  l'Outaouais ; enfin la zonc à taux de main,dlmuvrc industrielle 
inférieure à 2070  concerne les régions de Gaspésie,Bas-Sain t-Laurent, du 
Nord-Ouest et de la CitesNord. Pinalcment, ees zones se :;imérient à deux 
grands ensembles iemtoriaux, d'une part, le triangle Montréal-Québec+Sher. 
brwke qui inclut quatre régions (Montréal, Tmis,Riviéres, Québec e t  Sher, 

TABLEAU VI 

Princi~alcs srarirriqucs dcr indtutricr manlifaciuridrer 
du guibcc  par k g i o n  adminisl~diivc ( 1  9 6 4 )  
- -- 

établihsemcnts employén valeur dee expédition~ 

nombre % nombre 
de dollars % 

Bss+S3int.Laurent/G~s?éaie 
Saguenzy //Lac-Saint,Jean 
Québec 
Trois~Rivi i r e s  
Cantons de l'Est 
Montréal 
Outaouais 
Nord,C?ueei 
Côte.Nord 

et Nouveau-Québec 71 0,6 3 70% 0.6 95 4 4 5  
non définie 1 319 

province entière r r  119 IOO,O 463 818 roo,o 9 180 096 IDO,O 

SOURCE : Jacques Girard, Cc'og~ap!iic dr I'indtutric manufactu~iitc du Ruéber, Québec, 
Ministère de l'lnduatrie et du Commerce. 1970, t .  1, p .  88. 

3 .  Jacques Girard, CFogrnphir de I'indusmir manu~acrun'èrc du guébec, t vol., 
Québec, Ministère de 1'Indurtric rc du Commerce, 1970, t. I ,  345 p. er t. 1, 
39 cartta, p. 87. 
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bruokr) ct Iiossiide 90 ;1 ci? l'industrie quékmisc, d'autre part, I'eriwmhkc. des  
rLgroii; marqiri:l!cs, ex :entrique; ou piriphériqucs dorlt le dévcloppemcn t Eco- 
nomiquc c ~ t  cii rctari. ciu innchev> ct qiii concerne toutes Ir; autres régions 
et Ia majc'ufc' partie d u  tcrritoirc. L'kvo!utitin Je  la répartition rc'cibnale de 
1 , i  product.rin ! i :J~str i~, l le  Iircts d i  1939 i 196.- montre qu'il ii'y ;i pas CU de 
ch;iii;crnc.iits inil.ort;in:s au  muri de cf t rc  périocle 2 4 .  La priponJfrance indus, 
t r i e l l ~  de ln kqicin di' h4ontrfi~l ne s'i:it pas modifiée, la seulc région q u i  ait  
criniiii rin rli,iiiy~:ii!ciii nritablz e ~ t  ccllc de I A  CUtc,Nord, mais il s'agit Je 
l'appnritirqn d'uiic nr,u..b,-llc kgion qui sc dévcloppc fii~tsmcnt clepuis 1960. 

Si l'cin ~.:iar:iiic r a p i d ~ m c z t  le sccteur Jc la conçtructiori. on  remarqiie 
le ir!?iiic rir:lrc. de diff;:cnce cntre In r>gicin de Montréal et les Autres kgiona. 
ou ciiccrc cn7i-c Its rc;:ioiis rlcs principaux cciritres urhiiins e t  Ics régions péri, 
!?!i?:iqrics. L;I prCp~iJr:rancc J c  Moi~tr.i.al e5c lizrasnntc et  Icç s:atistiqucs dc l a  
~ i r i o d ?  r 96 I , I  g6g 1 ; ~  ~:vCIriit nutant priur in ciinstruction cummilrci;~lc c t  

!nc!ii~tric!!é ili~z pour I;i cc:nstruction domciliriire (7 i YL des logements du  
I>u>lvc cii T 9(i2} ud Fnl t r 1 ; ~  i~~n:truction insti iutionii,.llç ou ~riuvcrncmcntnlc 
(72:; dcs iiivectis.jernriits (lu C2il<llc; en 1364). Nutoris que  1;i région de 
Mriiitrhl n L ~ i h ~ z ; C  clc t;iiix d' i i iv~. ; t iss~i i ic~~t  nettcment I ~ ~ l ~ s  klcvés quc la 
p ~ r t  rcl :~ tivc dc soi pc;iulation dari; !t- C21iGbec, ziussi s o ~ i  avanct ~cinble (levoir 
se mnintenir C I I G O ~ . ~  J an5  !'cnrcmblc du scctcur d e  la cc.nutructicin. II a ?cale, 
;,iziit ét i  iiot; '; e n  ri170 cliie a: la d>c~iitr. i \ i~.ition iiidustricllc hors de la 
régivn Ji3 Mrintréal n'r ristz pas enccirc.. O n  asriste pli:tGt i un iiiouvsnierit dc 
d6conceiitntir1n i I'int !rieur J c  la rtgioii dc M o n t r F ~ l ,  soit deIiuis l a  ville ci2 

h,fo:i tré;il vers $cq bnnlicuer, notammciit celles siscs clans 13 partie occiden, 
lale JI. I'ilc., wit scir 1, r ive  sud du  Sa in~Lai i i e r i t  cntri: Sorel cr Vallc!~held. 
I,'iiril>l:intatiori clc nou\clles usiricç d e  I:i,iiJ~iits chimiques, rle m5taiix primaires, 
de  mntéri,:l cl< twncpcrt, clc produits ni~t;illiques. dc produits dcs minsraux 
noii m é t ~ l l  qiics, de produit: rlu caoutclioui' a joui un grand Tiilc dans cc 

Si I'iriclu~tric est fiirtsment çonceritrFc dalis ia  region montr2alaiec, les 
s c r v i ~ ~ s  Ic' crinr [,rcsqiie aut;ir.t puisqu'cdii Ic? rctrouvc surtout d>veiopféî dans 
 CF vii!es et tnu t partiîuIièrcme~it cI;ins celles qui unt uuc zcine d'iiifluencc 
étendue ct assureiit dc: Fonctions mitropcilitaines, dcs fonctions poiitiques e t  
a~Llministr;itircis rrlicptirinlicllcs ou qui  ont  un rôle de  c~pi ta lcs  rCgiona!cs. 
Ainsi en r g 6 r ,  le wrtl-ur ttrtjaire rcpr:scntait 644%) des rravai[ieurs actifs 

2 Robert Hirtcli. it.r O~!gines e t  !a iiafure des déséqu~libres regionai* du que'bcc. 
p .  JO. 

1 5  Arlaa 8ii qii ibec,  1 .  q : Sccteirr terrrair: [sic], Québec. Mln~stére de  l'Industrie 
e t  d u  Cobiiiiirrce, El~ireau de rzcherche:. économiques, cartee nRe r ,  a, 3 (conatruc, 
t l011) .  

26. Jacques Girard, Ge'ugrapliic de I'indi,itrie rnanujachrnire du Québec (résumé). 

48 Une économie 2 libérer 



Disparités de I'cspacc e'conomique que-bécoir 49 



des villes P T  et  plus une rzgion était urbanisée plus elle rassemblait un taux 

élevé de travailleurs di: secteur tertiaire. 

Maintenant nous allons voir que des caractères et un dynamisme propres 
issus de leur histoire, d: leur g>ographie, de leur peuplement et de leurs villes, 
de lcurs structures économiques et du développement d'une conçeienw d'ap- 
partenanrre permettent de distinguer des régions d'importance inégaie. 

C. LES REGIOIJS 
Un ensemble de caraccCristiques donne une certaine unité aux régions 

et cela d'autant plirs qu'elles s'organiseiit dans l a  plupart des cas autour d'un 
pGlc urbaiu majeur 'Jne étude du ministère dc ['Industrie et du Commerce 
a d'ailleurs perniis d'iclentificr systématiquement pour I'ensenible du Québec 
Ics $les d'attraction et leur zone d'influence 'O. ii est résulté de ce travail une 
division du Q u é k c  en dix régions et vingkcinq sous-régions administratives 30. 
L'immensité du territoire queh;-cois fait que chacune d'entrr el!es a une super- 
ficie plus qu'honorab!e surtout si on la transpose dans le cadre européen, mais 
par leur population deux d'entre cllcs wulcment, avec rcspctivemcnt 3 millions 
et I million d'habitania, feraient banne figure dans le contexte des rkgiom 
europécnnes ; c'est en partie les distances q u i  les &parent qui peuvent justifier 
ou expliquer la raiwn ti'5re de plxsieurs régions qufbicûises. Ainsi les régions 
se caractérisent par uni! certaine homogénéiti qui est appanie dans I'étude des 
différences régionales rjui vicnt d'être faite et la polarisarian de leur espace 
a été p r i e  en considér3tion pour mettre sur pied dcs régions administratives 
ou de programmes 

27. A t h  du que%ec, t. r : la Pofiulation, Québec, Ministère de I'Induairie e t  du 
Commerce, Bureau de recherches économiques, carte no a7. 

38. Pour une prés~ntit ion de chacune dee I O  régions québécoises on pourra se 
reporter à Maurice Saint-Gcrmain, Snuctuscs économiquts cc déueloppemenr du  
XuCbcc, dipmdancc CL dulismc, thèse de doctorat (sciences économiques), Paris, 
1973,  P. 71-83. 

19. Lrs Pôles d'attracton cr leurs zones d'influcncc, Québec, Ministère de  l'lndur- 
trie e t  du  Commerce, 1967, 145 p., 4 carte.. 

30.  Division du 4uébrc en 10 rigions adminisrratives e t  3r IDW+TC'~IPRI  udminiO, 
irarivts, Québec. hIinistèrc de l'Industrie et du Commerce, 1966, 34 p., I carte. 
Cette division adrn niatrativr a été entérinée o6riellement par I'arrCté en conseil 
na 5a4 du  19 rna1.e rg60. Les I O  régions sonr lee suivantes : Quéibec, Trois* 
Rivières. Sherbrwke, l'ontaouais (Hull }, le saEurnay.Lac,Saint,Jean (Chicou. 
timi), Ic BavSaict-Laurent-Gaspésie (Rimouski), l a  région du Nord.Ouest 
(Rouyn.Noranda), l a  CÔte*Nord (Baie-Coniczu et Sepr.flee), le Nouveau*QuEbec. 

I r .  Jacques R. Boudevlle, Ics Erparrs irunomiqucs, p. 8.18 (voir rapace homogènr. 
espace polariié, earace plan). 
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phiques les uns avec les autres et quantifie le concept d'effet de jonccion, cha, 
que centre émcttarit des influences et en recevant des autres. 

A ccttc fin. on effectue d'abord une pondération des masses urbaines 
qui dépend des i~c tcu r s  suivants : le pouvoir d'attraction est fonction direete 
de l'importance de la ville ; l'attraction du iioyau est d'autant plus grande que 
la densid dc la rhgion po1arisi.e est forte ; le rayon de la région polarike est 
K q o i s  eelle du noyau urbain ; l'attraction urbaine est invefiement proporr 
tionnelle au earré de la distanee. 

Ensuite sont 1ocaliçi.e~ les masses urbaines et leurs liaisons ; I'importanee 
d'un eentre urbain a deux sources : une interne autonome résultant de 8a 

seule maççe urbine ,  une autre externr. induite, résultant de la part qu'il prend 
aux échanges extérieurs. Le poids éeorioniique d'une ville sera la somme de 
masse et de ses échanges extérieurs. II rc~tera encore à choisir une unité de 
distanee et les pôles urbains i retenir. On constate que l'effet de jonetion est 
en général plus faible que l'effet d'a~gloniération et qu'A y a une relation 
inversement proportionnelle entre eux. 

Cette étude a pour but de reconctmire un monde émnomique fondé 
sur la loi de la gravitation et de vérifier si cet univers reconstruit artificielle, 
ment rend bien compte du cadre géographique réel avec ses pôles et ses flux 
d'échanges. Sans aller jusqu'à chercher une quantibcation systématique des 
effets d'agglomération ou de jonctian, ces remarques théoriques devraient per. 
mettre de mieux situer certaines car~ctéristiqucs retenues pour l'étude ou 
l'organigtion de l'espace quEEcois. Par ailleurs. en se plaçant du point d e  vue 
~thodologique,  Ies types de recherches sur l'urbanisation peuvent se regrou- 
per en deux tendances : celles qui veulent é l ab re r  une classification dea fone. 
tions et celles qui veulent classifier les centres urbains ". 

Pour la claççification des fonctions, on range dans cette optique, d'une 
pae ,  la théorie de la base émnomique que nous venons de présfntcr et qui 
permet davantage une étude monographique qu'une étude comparative vu 
l'énorme quantité de données qu'il faut manipuler et, d'autre part, la classifica- 
tion fonctionnelle qui consiste à c retenir les villes dont le seuil de population 
est supérieur à une quantité choisie ; ensuite il faut calculer, pour chacune de 
ces villes, les pourcentages de popuIation active employés dans 1e.s différents 
secteurs d'activité. L'étape suivante consiste à éliminer dans chacun des sec, 
teurs 5 %  des villes qui p o s d e n t  la plus faible valeur : Ie plus faibk pour. 
centagc -tant est appelé valeur K de l'industrie. C'est la méthode appel& du 
coefficient niinimum d'emploi s7. io Au Q u é b ~ ,  une recherche à partir du 

36. Çtrgt TirnothCe, Ic Diirrloppcmcnt urbain, p. 64. 
37. Ibtd.. p. 65. 
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recensement de I 95 I propose des valeurs de K passant de 28% pour les villes 
de ro ooo à 25 ooo habitants à 56% pour la ville de Montrial 

Quant à la classification des centres urbains, elle permet de distinguer 
la travaux qui relèvent d'une approche déductive, de ceux qui se caractérisent 
par une approche empirique. L'approche déductive décrit la grandeur, le nomd 
bre et la distribution des villes a définies comme des places centrales distribu, 
trices de biens et de :jenices centraux aux régions enviroman- n ; sa formu, 
Iation mathématique i été effectuée par Beçkman et Reilly. Quant aux appro. 
ches empiriques qui tendent à déterminer la hiérarchie urbaine, elles prw 
cèdent à des classi6cztion.s des centres urbains selon la taille, les fonctions, la 
zone d'influence ou pratiquent des recherches corrélatives. 

Ces rappels théoriques devraient nous permettre de mieux situer la 
qualité ou les limites des diverses études auxqueIIes nous allons nous référer 
pour présenter la héiarchie urbaine québécoise. 

IR déséquilibre actuel de cette hiérarchie urbaine ne tierit pas xulement 
à l'opposition Montréaldreste de la province, mais surtout à a l'absence de 
villes moyennes suffisamment peuplées pour équilibrer la croissance de la mé- 
tropole et surtout exercer d e  véritables fonctions urbaines vi.s,à,vis de leurs 
régions n. Cette faiblese des villes moyennes nous semble d ' d e u r s  reliée à 
l'insularité de Montréal dans le territoire québécois, c7est.à-dire à la faible 
diffusion de la croiss;.nœ de la ville métropolitaine 6 U r  son hinterland le plus 
immédiat. Cependant en 1966, le Q u é k c  apparaît comme fortement urbanis? 
avec un taux de 78,?%, toujours, selon la définition large du Bureau fkdéral 
de la statistique 'O, miiis en dépit de ce taux, l'urbanisation est peu satisfaisante 
puisque dans trois iegions (Baç.Saint.Laurent.Gaspésie, NorddOuest, m t e ,  
Nord) On n'a pu tr3uver de villes suffisamment importantes pour oser les 
appeler capitales administratives. 

38. Louia Trorier, a Some Funccional Characteristics o l  the Main Service Centers 
of rbr Province of Québec B, Mélangcs giographiques c a ~ d i e n r ,  Québec, Len 
PCPLSP~  de I'Univcrsité Laval, 1959 (cité par Serge Timothée, Ic Déucloppcmcnt 
urbain, p .  6 6 ) .  

39. Robert Hirsch. l i s  Ongincr c l  la natuTe d e s  d t s i q u i l i b ~ ~ z  T ~ ~ ~ O M U X  du $ut%ec. 
p. " 5 .  

40. a Aux rcccnscmc~ti dc 1961 c t  1966, les citéi, viiielr et  villa,ges de r ooo habi, 
tanis ou plue. constituis ou non, ont i t é  classés comnic urbaine ; il en s été de 
mGme d r s  péripliéries urbaniéCcs dcs zones métr~~olicaines et autres grindes 
régione urbainei, ainsi que des périphéries urbanisées de certaines cités plus 
p~tirer Ioreque 1 1  ùté ec sa banlieue totalisaient IO  o o o  habitants oi i  plus 3 

(Annuaire du Cindda, 1969, p.  2 0 5 ) .  
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Eii 15166, 36 agglomérations dépaçsaieiit Iris I O  ooo habitants e t  I O  SUIF 
ment les ?o ooo  hibitants, alors qu'on cn ccimpte 25 de ce niveau eri Ontario. 
Enfin, I'agglrimEration de Montr,'al repr2:ente 42.15 d e  la population de  la 
province. Selon Ieur nivenu dan5 la hiérarchie urbaine on a établi les distinc- 
tions S U ~ V A ~ ~ M  : 6 centres principaux, 16 ceiitres secondaires, 32 ccntrcs 
tertiaires, 3 3 centres quaternaires 

S i  des dGquilibrea se manifestent dans 1;1 taille et le nombre des villes, 
leur e m i s a n i c  ne peut non plus être j u g e  trés sa tisfaisantc. wules 1 ~ s  villes 
d e  pii!s de rocs onc habitants se sont accrues pluç vite que I'cnsembte de  la 
province, que CT :oit de 1956 à 1966 ou de 1961 à 1966. M ~ i s  e n  fait  les 
eroissancei des  villrs sont plus différcntzs cniorc les unes dcs autres et un 
cla.wment d r s  r g  a~zlomérations du  Quebec sellin leur taux d'accrcissement 
df mographiqii: d e  I 956 à 1966 montre qu'il n'y a :iucun rapport Svidcnt entre 
leur taille c t  la rapidick de leur rytIime dc croissance. 

L'étude de; fonctions industrielles, administratives ou de cnmmersc de 
gma e t  de srrviczs financiers des 1 5  grandes agglomérations du  QuEbcc 
e t  J e  l'Ontario a permis de mieux p r t c i ~ c r  la Iiiérarchie urbaine. Le classernc.nt 
selon la fonction induscrielle, pourcznt;ige J e  main-d'œuvre dans l'industrie, 
fait apparaître c n  tête de liste une &rie de villes moyennes bien connues par 
leurs industries, tandis que Ieç vi1lt.s les plus iinportantcs n'arrivent que dans 
les dernicrs rangs. Le c l a s ~ m e n t  se!un le pourcentage de  m a i n * d ' ~ u v r c  cmr 
ployée dans l'administratinn donne uiie avance rtinçidérahlc aux villes d e  Hull  
e t  dc Quéhtic qui sont habitées, dans unc propnrtion importante, mit respesd 
t ivencnt  17.45$ et r 1,6%, par  des fonctionnaires fédéraux ou pruvinciaux. 
Mais c'est finalement le clasemznt des villes =ton le pourcentage de main, 
d'œuvre crnplo).ée dans le ctirnmerce de  ~ r o s ,  Icç serviccs financiers et les 

L C ~ C E  entre arsurances qui  révélcnt davaritage la hikrarchie urbaine. Au total, 1'' 
Montréal et les villss moyennes est le déséquilibre le plus marqu2 de cette 
hiérarchie :irbaine e t  marque I'inacliévement du  proceesus de développement 
d u  plus grand nnmbre de ces c < n t r c ~  urbains 

D'autres recherches sur  le T ~ S C A U  urbain québécois révèlerit également 
Ies déséquilibre5 existant entrc. une t r è s  grande agglomération, une ville moyen. 
ne, une multitude dc. petits centres urbains ainsi que la pri.senee de nom, 
breusgs villes bipolaires ou polynucléaires. On retiendra la rapidité d u  rythme 
d'urbaniution qui a fait pasqer en go ans le taux d'urbanisation de 20% à 

4 t .  Laarcnt Michaud. Le dGquiIibre urbain quiblcoia : quelques euggrstions pour 
une poIitique de raju~temcnt 3, Rcviir dc géographie de Moniréal, vol. a l ,  na 3, 

rg69, p .  115,1a1.  

42.  Robert Hirsch, les Origines rr la naLirrc des désiquilibrcs régionaux dir quibec ,  
p. r r s ' r ~ q .  
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Une enquête '' a révil i  que plus l'influence régionale d'une nl le  est 
marquée. en pariiculier par srin attraetion sanitaire, scoiairc, financike et les 
migrations quotidiennes de  travail!eurs, plus son équipement collectif est $ad+ 
faiçant et de pius le développement de l'influence régionale d'une ville déter, 
mine en partie sa structure sricioprofessionneile ; les secteurs cornrnerw, trans- 
ports, banques, les services divers, les profc.sions likrales y sont spécialement 
dévelop+. Cette population tertiaire wrnpençe la population active induv 
trielle, et Ies villes à fort indice de rayonnement régional ont des pourcenmges 
de cladse ouvrière plus faibles. 

Les divers clasçements effectués pour les villes qu6biwises =Ion leur 
main-d'œuvre dans I'industrie, dans l'administration. dan& lc cornmerce de 
gros et lcs services financiers confirment dans leurs tendances principales ces 
dernières observations Les ville ayant un rôle dc capitales régionales se 
classent en tète pour les fonctions tertiaires m i s  viennent cn 6n de liste pour 
le pourcentage de main-d'œuvre dans l'industrie. La ville n'atteindrait Mn 
équilibre, son épannuidsement qu'en établissant des relations avec le monde 
rural, e t  Ie degré de pénétration des campagnes par lc phénomène urbain est la 
condition première de leur progrés. 

La hiérarchie urbaine comporte la capitale régionale et un  groupe de 
villes de tailla diverses dont les zone5 d'influence mnt proportionnellement 
moindres mais qui constituent les premiers échelons ou les relais des relations 
avec la métrupole. De ce point de vue au Québec, Montréal traduit un pro. 
ceçsus avancé de polarisation de son espace kgional puisque six nlks de 
30 000 habitants chacune vivent en relation étroite avec la métropole e t  
multiplient a n  influence dans Ia régicin et dans six directions différentes d o n  
les schémas hexagonaux reflétant le développement urbain le long des princi- 
pales voies de crirnrnunication $". 

Sans doute Moncréal polarise un espace qui dépasse largement sa région 
immédiate mais la hiérarchisation urbaine y est moins évidente. En dehors de 
la plaine de Montréal, LI est difFicile de trouver un processus aussi é l ab ré  de 
hiérarchisation urbaine dans le reste de la province, sans doute en partie à 
cause des obstaclrs qu'imposent les montagnes, les fleuves, les frontiéres et 
aussi par suite d'une croissance urbaine inachevée en particulier des petites 
villes, villes moyennes ou capitales kgionales dont les fonctions ne se sont 

47.  Philippe Pinchtmtl, r Rapports Entre la ville et la campagne D. Rcuue écono- 
mique, numiro sp iad ,  vol. ~ r ,  no 3 ,  mai r960. p.  337. 

48. Robert Hirsch. Ici Origints rt Id naiurr drs dêréquilibrca régionaux du Zuébcc, 
p.ra4'119. 

49. Lts villts de Joliette, Sorel, Saint.Hyacinthe, Saint.Jean, Valiey6eld et Saint. 
Jérôme. 

50. René Courtin et Pierre Maillet, Economic géografihiquc. Paris, fidition8 Dalloz, 
196% P. 139. 
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pas encore abirmées Le &le écrasant de l'agglomération montréalairre dam 
l'urbaniçation du Quibec est source de déséquilibres, mais c'est aussi un avand 
tage considérable de Gné6cier sur un territoire d'une métropole aussi active, 
à condition de pouvcir maintenir orin dynamisme. 

B.  LA PRESENCE D'UNE ~ T R O ~ W L E  : MONTREAL 
Cette ville a u.1 d e ,  des fonctions qui débrdent  le Q u é k c  ; les sièges 

sxiaux montréalais rle grandes entreprises commerciales, industrielles, finan- 
cières ont un pouvoir de décision qui sYrend soiivent à l'ensemble du Canada ; 
la vie culturelle, arti::tique, les organes d'information, i'activité plitique, 5yn- 
dicale, universitaire ce Montréal ont de l'influence dans tont le pays. De plus, 
Montréal a un rayoiincmcn t jiiternational, mit de façoii permanente comme 
siège d'organismcp t t  1s que l'organisation de l'aviation civile interiintionale 
(O. A. C. l.), soit de faion temporaire dans Je cadre de colloques, dc wnfé, 
rences nu de rciicon3res internationales telles que 1'Expsition universelle de 
r 967 nu Ics jeux aly mpiques prévus pour 1976. 

Unc villc de ci:tte irnportanee est un atout esseritie! pour Ic Q u c k c  et 
il est souhaitable de voir sin dynamisme çe maintenir et mCmc augmenter. 
Cependant Montréal a des fonctions à assumcr dans le territoire qu'elie 
rise le plus et on ne peut faire fi dans son développement de l'environnement 
quékcois ; Moi-itréal a aussi dcs défis majeurs b relever dans l'aprc concurrence 
que lui livrent les mitrnpoles Ics plus prrxhe; et tout spécialement Toronto. 

Au point de viic ecannmiqus, la rcgioii métropolitaine de Moiitr>al conT 
ant ra i t  en i 966 p , : ; F L  du pouvoir d'achat e t  53,3Cjo des ventes au détail dc 
tout lc Quthcc ; la \aleur dc l'industrie manufacturière en représentait 57% 
ct l'nn atteint mEme 6774 si l'on y ajoute tous les comtés périphériques dans 

un rayon de 50 milles. C f r k  préponderanw ne semble pas connaître il'atté, 
nuation notable, du inoins dans une première approche. A u  poinr d s  vus CUI- 
turc1 eu 1964,1965. 76% des étudiants étaient inscrits dans des iristitutions 
montkalaijes, mais ce chiffre est sans doute eri baiçx rigulière puisque, en 
r 966-1967, Mont-réal retenait 70% des étudiants et que de nouvelles univer* 
sids ont vu le jour, en I 96yrg70, p u r  la plupart hors de la métropole. Cette 
concentration des activités est éclairéc par une comparaison avec Iontario ; 
Montréal rassemble 415; de l'emploi manukicturicr de ça province quand 

51. André Raynddi l  insisre en particillier sur le pouvoir d'innovation qui est unc 
caracténrtique d+:g grandes agglomératione, dans les Orientations du divcloppr+ 
ment ictinomiqu.: rigional dans h provincc d e  Li!utbcc, p. I I I .  
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Toronto ne regroupe que 3 I 5 dans la sienne ; au Québec I O  villes totalisent 
6070 de l'emploi manufacturier de la province, en Ontario il en faut 30 pour 
atteindre un pourcziitage équivalent 

Montréal apparaît coninie une ville primatiale, qui entre autres fonctions 
coc;mnndc la vie éconrimiqut. du Quélxc à la lunite orientale d'un axe indu% 
trie1 qui s'étend jusqu'à Détroit. Montréal se trouve excentrée par rapport au 
reste du territoire québicois r t  en concurrence dans plusieurs domaines avec 
d'autrcs métropoles : Toronto, New York, Boston. L'essentiel de sa vie écono. 
mique échappe à I'influenee du groupe majoritaire canadien,frant;ais qui y vit 
et la forte minorité de langue anglaise lui a doriné un visage ang10,saxon et 
des caractéristiques qui constituent un clivage culturel avec le Québec qui 
I'environrie et qu'elle influence 

Les dcux tiers des activités manufactunkrt.5 du Québcc Font rassemblés 
sur une surface minime du territoire habité de la province t.t le niouvcmcnt 
de concentration nc devrait x talcntir qu'avec I'appari tion dt. d ~ c o n o m i e s  
externes. De 1958 à 1967 on a pu noter une b a i x  jcnl;iblc de la part des 
investiswnients industriels dans I'agglomératiou de Montréal et une hausse 
dans le reste de la provinec, mais il est encore tmp tôt pour conclure à un 
mouvement systématique de déconcent rii tion industrielle ". Examinons niain, 
tenant dans uu espace économique pius vaste les frinctions assumées par 
Montreal. 

2 M O N T R e A L .  METROPOLE C A N A D I E N N E  ? 

Peut+cin considérer la ville de Montréal comme la métropole du Canada ? 
Dans la plupart des pays urbanisfs de  lus de I O  millions d'hahitarits une ville 
affirme :a primauté, dépasse les autres très nettement, çouvent de plusieurs 
inillions d'haIiit;ints ; mais on trouve aussi des cas de dualité métropolitaine 
quaud dcux villes de taille démogr;iphique çemblable ç2 partagent lcs fons, 
tions fondameutales du pays, par exemple, Amsterdam et Rotterdam, Romc 
et Milan, Madrid et Barcelone, k lgradc  et Zagreb, Rio et Sao Paulo $$. 

A u  Caniida nous nous demanderons alors si la dualité mitropolitajuc 
MontréaI~Tororito ne reflète pas la dualité canadienne ; cela apparaîtrait plus 
clairement si les Cauadiens fran~ais avaient eu et avaieut aujourd'hui le plein 

5 2 .  Lauren~  Michaud, a Le déséquilibre urbain québécois *. I'ActiidlirC tcanomiquc, 
vol. 44, no 1 ,  awtil.juin 1968, p. i z B .  

5 3 .  Laurent Michaud. c Le déstquilibrc urbain québicois : quelques eugge~tiond pùur 
uue politique d e  ralustcnicnt a.  Rci'uc dc géographie de Montréal, vol. il. 

no 1, 1969, p. 1 1 5 , 1 1 1  

5 4 .  Robert Hirsch, Irr O r i g i i i r ~  r~ lu naiurc des déséquilibres ~ é g i o ~ u x  d u  2 ~ é b ~ i ,  
p. 1XI'i 14. 

5 5 .  Pierre Dagenais, a La métropole du Canada : Montréal ou Torontu B, R e ~ ~ u e  
d c  giogrriphic de hionnéul, vol. i j .  no r, 1969, p. ~ 7 ' 3 7 .  
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contrôle du &velopprment de Montréal, mais leur contrôle est resté paniel, et 
souvent même assez i-estreint ; cependant l'évolution actuelle purrai t  tendre 
à mieux refléter cette dualité au fur et à mesure que la prépondérance affirmée 
de Toronto vient traduire davantage celle des Canadiens anglais et, au moment 
m h e  où s'affirme u.le volonté, plus fortement exprimée par les Canadiens 
français, de participation et de contrôle de la ville qui cst avant tout leur 
métropole. Dans cette évolution qui avantage de plus en plus Toronto, il faut 
tenir compte de la p u & e  continue d'industrialisation e t  d'urbanisation vers 
l'Ouest canadien, é ~ ~ l u t i o n  comparable à celle qui s'cst produite aux fita* 
Unia. 

Quoi qu'il en soit, les deux métropoles canadiennes poursuivent leur 
cmimnce ; dc 1956 ,i 1966. Montrtal a gagné 700 ooo habitants et Tomnto 
600 ooo mais le taux de croi6wnce de la inetropole ontarienne a ité plus 
fwt. et par la ma-: de sa population, I'agglomération de Toronto est en  
train de dépasser celle de Montréal. Les Torontois et les Montréalais ont un  
pouvoir d'achat de I ,;% plus élevé que celui des autres Canadicns. t e s  deux 
villes rassemblent 30% des ouvriers du Canada et 36% de sa production 
manufacturière. Si la Bourse de Montréal controlait 86% de toutes les tram 
saaiona boursières caiiadiennes en I gz5. la situation est bien différente aujour- 
d'hui ou la Bourse de Toronto est de loin la plus activc ; dans le domaine 
minier, i l  existait, dés 1960, 8 1 sièges de sociétés minières à Toronto pour 3 à 
Montréal 

Le Canada est un pays bicéphale ct la primauté de Montréal résulte 
tswntiellcment de ça situation géographique. tandis que celle dc Tomnto tient 
davantage à des faits historiques, à dcs interventions humaines. En reprcnant 
les principales fonctions qu'assument Ies deux métropoles, on s'aperçoit que 
du point de vue des fonctions commerciales, Tomnto domine par le revenu 
individucl, lc pouvoir d'achat collectif, le volume des ventcs au ditail ct en 
g m  et les transactio:iç bancainis ; Montréal I'ernparte dans certains secteurs 
des transprtn et par I'activité portuaire. 

56. Pierre Dagenaia. e La métropole du Canada : Montréal ou Toronto 1, Rrvuc dc 
géographie de Mr,nriéal, vol. a j ,  no 2, 1969, p. 2 ~ 3 7 .  

57. Sur r 68 I filidri canadiennes d'entreprises américaines, 63 1 étaient situées dans 
la tcne mkrqolitaine de Toronto et r87 dans celle de Montrial Environ 
40 pour cent dei filiale0 inatallére à Montréal avaient leur sikge à New York 
(75). p i e  venaient le New lereeg (a4),  Boston ( I I ) ,  Chicago ( I I ) .  Pour 
Toronto les siègc:s sociaux ae répartiwaient ainai : New York ( s a s ) .  Chicago 
( 9 5 ) .  Ohio ( 5 5 ) ,  Jh Angelea ( a [ ) ,  Détroit (ao) .  CF. B. Higgins. P. Martin c i  
A .  Raynauld, Ica Orimmtioru du dévcloppcmcnt économique rigional daru iu 
provincc de ~ I & ~ c c ,  p. 117 ; également les résultata d'une étude du Centre de 
recherches en dé-~eloppement économique de l'université de Montréal montrent 
le déclin accélér~! de Montréal par rapport à Toronto ( l e  Devotr, j {Cvrier 
r973 : e La ville de Montréal est en perte de vitesse B, et  6 février : c L'an, 
cienne métropole devenue satellite financier 3 ) .  
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Pour les functions industrielles Montréal vient en réte pour Ic nombre 
d'ouvriers et la prduction de  certaiues denrées tandis que Toronto l'emporte 
p u r  la vaieur globale de la Frcduction manufacturière. Quant aux fonctions 
financières et  aux centres de décisions. la prirnau& de Toronto se manifeste à 
la Bourse de valeurs mobilièm, dans !'asurance.vie, les G g ~ s  sociaux dm 
grandes entreprises industrielles, les agenms de  publicité, les grandes maisons 
d'édition, les aciétés de transpcirt routier, mais la supérioriti de Montréal 
app~ra i t  dans la concentration des sièges m i a u x  des banques à charte, dcs 
organismes internationaux, des transports ferroviaires, aériens et maritimes, 
ainsi que pour les loisirs et l'équipement touristique. Mais mzme en quantihant 
tau tes Ics donnies sur les lonc:iom économiques des deux villes. il serait k q u é  
de vouloir en faire la wmms pour établir un ordre global de grandeur 58. 

3.  MONTRBAL, MeTROPOLE COhilMEK CI,4LE 
PINANC~ERE ET 1NDUSTRIELLE DE L'EST CANADIEN 

Quellc t s t  l ' importar~~e et le role de Montréal comme métropole corn. 
merciale, financitre et industrielle ? Examinous tout d ' a m  le 6 l e  conimercia! 
de la métropole Ig. La métropole peut être cousidérée comme la ville la plus 
importante d'une région o u  d'un pays a u s  un rapport détermin;, et dans le 
domaine commercial Montréal est une métropole à la fois pour le Q u é h c  et 
pour le Canada, 

Montréal est un crntrc de mnsommation important puisqu'il représente 
dans le Q u é h c  5 2 , 3  % du pouvoir d'achat et 5 3 , 3  % dedes ventes au détail. Mais 
suc ces deux aspects Toronto dépasse Montrkal du fait d'un revenu d e  14,6% 
supérieur. O n  troiivera des dhails complémentaires dans le tableau VII. Mais 
il faut remarquer que le pourcentage de ventes au dctait que Montréal dGtient 
dard l'ensemble de la prgvince ne dépasse que de I % ssa particip~tion au pou, 
voir d'achat. Il y aurait donc un certain déclin relatif à l'attraction cornnier. 
ciale de la mitmpole par rapport à ry3o uÙ I'aggiomération accueillait 28,5% 
de Ia population québémiw mais représentait 56,8% des ventes de la province. 

Montréal est aussi un grand centre de commercialisation. En supposant 
que les décisions émanent principalement dcs sièges sriciaux des e n t r e p h  
d'une certaine importance et de leurs agences de publicité, on constate que si 
455% de la niain-d'auvre qukbé~oise réside dans le Grand+Montréal, les cadres 
des entreprises mannfacturières représentent 63% et les ingénieurs 7 0 7 ~  d e  
tous ceux du Québec. Dans l'ençemblc du Canada, 25% des sièges sociaux des 
entreprises de plus de x oor? empIoy2s çont lwaliks à Montréal contre 34% 

5 8 .  Pierrc Dagenaiu, x La métropole du  Canada : MontrGal ou To[ontci i ,  Rruuc dr 
géographie de Montréal, vol. 23, na I ,  1969, p. 27-37. 

59. Pitrrc Lefrançois, r Montréal, rnétropoIe commercialr i, i'Ac~urrliié iconomiquc, 
vol. 4 3 .  no 1, avril-juin 1967. p. ro&rrr. 
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TABLEAU VI1 

Montréal mi~trvpolitain : centre de conrommation (1966)  

valeur en % en % 
absolue du Québec du Canada 

population 4 1 9  o o o  4210  I Z , O  

ménages 6 1  1 o o o  47.0 t a h o  
rnain,d'muvre 9 a 4  800 45 ,o  1 a,4 
revenu personnel disponib,e 

(en dollars) 4 600 ooo o o o  5 a b 1  r 3.0 
venrei au détail 

(vdrur en dollars) : 
alimcnts 847  300 o o o  33a7 1 5 > 4  
v k m e n t r  158 ooo  o o o  4 8 , ~  15,6 
auromobiles et produits 457 700  000 46.1 T ~ , O  

meubles et fourniturca 
de maison 108  6 0 0  000 5 070 16.1 

produits pharmaceut~ques 9 3  400 o o o  65, 1 r 5 3  

total z 871 iooooo 5 3 , 3  11.0 

SOURCE : Pierre Le(rançc.is, a Montréal, métropole commerciale B ,  I'Actuaiiré écono- 
m i w ,  MI. 4!, n* r ,  avril-juin 1967, p. 107. 

à Toronto ; mais Montrhl  aurait plus d'autonomie de dbcision puisque ;8% 
de ses entreprises sont tics filiales de firmes américaines nu étrangères contre 
49% pour Toronto, cependant ce pourcentage ne tient pas compte d e  Fauta 
nomie que donnerait à Montréal Ic contr6le des entreprises par la majorité 
canadiennefran~aise qui pzuple la métropole. On trouvera dans le tabicau 
VJII, la place qubccupi: Montréal pour certains secteurs en pourcentage du 
Québec ou du Canada. 

Enfin, il faut suligner le rôle de métropole internationale que joue 
Montréal coinme centre dc congrés grice à son excelIent équipement hôtelier, 
mais aussi comme centre de transports et de communications par son aérogare 
et mn réseau d'autorou :es, enfin en ayant la place Bonaventure mmrne un 
des grands centres d'exp~sitions nord,amEricains. 

Montréal est-elle m e  métropole financière O a ?  II bien risqué de 
parler de Montréal, métropole 6nancière à 400 milles de New York e t  tout 
près dz Boston et de Toronto. Une ville est un  centre hnancier parce qu'on 
trouve chez elle  de^ insiicutions qui recueillent de l'épargne, peu importe b 
provenance de cette épcrgnc. ct si l'on classait toutes les villes canadiennes 
seion leur pouvoir de dE:isions financières on aurait une distribution bimdale 

60.  Paul Dell'Aniello, 4 Montréal, métropole hnancière D, l'Actualité économique, 
vol. 43, no 1 ,  avrilajuin 1967, p. I 1z,rr7. 
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avec Toronto et Montréal. Ces deux villes ont unc importance égale p u r  Ia 
banques, mais pIus favorable à Toronto pour I'aaivite bursière et  l'assurance- 
vie. 

Cinq banques à charte sur huit çont montréalaises et atteignent 51% de 
I'actii total canadien G1 mntrc 35% de cet actif à Toronto. Les banques mont- 

TABLEAU VI11 

nombre Je cn 9$ en % 
siège8 m i a u x  du du 

à Montréal Québec Canada 

joo-ppg employés 
I ooo employés e t  plus 

bicne de consommation : 
100-999 employés 
r o o o  employis et plus 

bienn de conoommation non durables : 
100,ppg employés 
I oou crnployie et plus 

prodaic~ de I'autornohile ! 
>oovppp  employé^ 

biena dc consommation durable0 : 

>uo,ppq ernploy6e 
r ooo employés et plus 

comniercea d e  détail (vcntes 
annuelles excédant I O  mrlliana 
de  dollars) 

ageri:es Jc publicici (total) : 

chidre d 'aff~ires  d e  t million 
e t  plus d e  dollars 

rranqort ferroviaire, aérien e i  
maritime 5 I DD,O 62.5  

comntrres de gros ( rp6t ) : 

nombre d'établissements 
vtntes ( e n  I ono dollarr) 

a 5 4 =  44.O I 1 , O  

I 5 8 3  ooo 5 4 ~ 0  14.0 

Sorrnce : Pierre Lelranqois, Montréal, nié:ropole commerciale B, I'Actuliti écono- 
miqihc, vol. 41, no 1, avril-juin 1967, p.  r 10 

61. Parmi ccs banques, bien qu'en crnissance rapide ces dernières années, les deuz 
banques car.adiennes.ftanyai~a n e  rcprésentaient en 1971 que 7% de l'actif total 
des banques canadiennes. 
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réaiaises ont 49% des succursales de banques de tout le Canada e t  7 3 %  d e  
toutes les succursales de banques au Québee. Toroiito l'emporte nettement 
par le volume des transactions effectuém par Ics chambres de compensation, 
mais malgk cela les tianques monttéalaises demeurent plus importantes que 
celles de Toronto pui:qu'ellea ont I 947 succursales hors du Q u é b c  tandis 
que les autres banques n'en ont que 314 dans te Québc .  

Les deux Bourses montréalaises se situent parmi tes Bourses de valeurs 
mdiliEres importantes sur le plan international, sans atteindre pour autant le 
niveau de la Bourse de Toronto. La présence d a  banques d'épargne et de nom. 
b r e w  caisws cwpérai:iveç d'épargne renforce encore la position de Mantnial 
qui demeure plus faibl.: toutcfois dans le do main^ de l'assurancevie avec sept 
sièges sociaux qui repriiçentent i 5 % de l 'mu ranccvie au Canada, calcuIée sur 
la base des 30 plus grosses sociéGs qui atteignent 88% du total de l'murance 
en vigueur au paya e2. 

Examinons enhn le rôle et l'importance de  Montréal, métropole indus. 
trielle 83. Dam la région de Mantréal, 40% de la population totale est active. 
Dans la région de Montréal 34170 de la main.d'œuvre travaille dans l'industrie, 
pour 26% dans I'cnsenible du Québec et  12% dans I'rnsernble du Canada en 
1961. L'agglomfration de Montréal repréantait à cettc date 58% de la pro- 
duction manufacturière et 46% du nombr~  des établiwments du Québec. Les 
industries qui tiennent une large place à Montréal wnt celles des aliments e t  
boiswins et celles du vi':tement, mais la diversité des entreprises demeure très 
grande. 

Par groupe d'industrie, Montréal a une part dans le Québec qui varie 
entre 11% pour l'indurtrie du b i s  et gg,8% dans e l l e  du et de ses 
dérivés ; les pourcentages sont également trés élevés pour le vêtement, les pm- 
duits m&talliques, Ie m:itériel de transport, l'imprimerie et [es industries con* 
nexes. L'activité indust~ielle dominante se situe dans le domaine de la p r d u c .  
tion de biens de conmnmation non durables. 

La part de la répion métropolitaine dc Montréal qui atteignait 22% de 
la production canadienle en  1938, n'en représentriit plus quc 17% en r961. 
De   lus la structure d2 l'industrie dc Montréal ne différe pas baui-aup de 
e l l e  qui existait en  1938, ou l'alimentation, le &tement et le t txtik avaient 
une part prépondérant:. Montréal demeure iine métropole industrielle maia 
qui souffre d'un déclin des investissements dans ce aaeur. 

61. L'étude de Paul DelI'Anielln comporte une série de tableaux préscntanc l'actif 
dce banques 5 chaite, la réparrition den succunalea de banque4 le volume den 
chèques tirés 6ur dv.8 comptes individuels échangée aux centiee de  compentation, 
Ic voluine des trans.icriooi dans les bourse8 de Montréal, I'importanw relative dei 
compagnies d'assurance.vie moncréalaises. 

61. Denis Germain, r Montréal, mitropole industrielle 3, 1'Ac tu l i i t  iconorniqrir, 
vd. 4 3 ,  no 1, avn1,juin 1967, p. r r 7 . i i T .  
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A u  total Ic rayonnement internaticvu1 de Montréal confinue dc s'affir. 
mer au moment même uÙ la vilIli eonn,iit un ralsntizçcmcnt dc sa croissance 
i.conumique JI semblf que x t t c  rnEtropole ait attcint uri stade de maturité 
dans siiri dCveloppernent qui correspond pcur,:tre à une rerléfinition dii. xs 
fonctions face à !a concurrence rednutab!~ que lui livre Toronto ct  i un repli 
de sa zont de prépondérance incontsjtec sur le Quebee et sur L'Est du Canada. 

111 
Zyinlraitrueiure de# tranuporte 

et  [en l ius  interisrbaine 
interr&gio~aux el internationaux 

Les flux de tr:in;ports, dz communic;~rio~~~, leur intensité, leur direction, 
t isent  des réseaux cntre les divers ccntres de population. !rs divers espaces 
économiqu?s proclies ou lnin tains et font rcssnrti t l'armature, l'organisation 
interne d'un territoire. o: Lcr tIiÉories dynamiques der tliictuatioi~s, de la croiç. 
sance, les mudèlcs JCtrivant lc': phinoinént*. J'inductioris e t  d'entraîricncnt qui 
commandent l'ailc'roijçement des flux. 5or1t des instruments cijentizls de la 
o?mpr;hcnsion des vagues de dévcE~ppeme~its G4. B Si telIc est l'importance des 
flux daris le développcnicnt. trriuvr+t+on dans la réalité actuelle ct historique 
une confirmation de la thtorie ? 

O u  coiistatc d'abord que la caiistruction d'une infrastructure - canal, 
route, voir rcrrie - matériali;;e dur~lilcment uiie vnic J e  communication et 
que I'impossibilitE d'tquiper bgalcnient tous les itiriéraircs. en raimn dcs coïîts 
d'infrastmcture, a &té un puissant facteur de spécialisation et de Iii:rarthisa+ 
tion des voies de crimmunication. 

Lcs prériccupations tenant aux relations entre la localisation des courants 
de circulation et la locdlisntion des farces d'expansi~it Économique mut nées 
récemment avcc IES tentativc's d'aménagemcnt dcs tcrritoircs et les: études 
d'implantation J'autortiutt's et de voies fzrrées électrifiées. Les p:rigrammes 
d'équipement clcs voies de circulation coii.~ti tuc~it  des options fond,irner~tales 
sus~c~t ib les  d'affecter dura1)lcnicnt le dévelappenient des régions et  d'inflkhir 
la epartition territonnle dc IJ nchcsse. A l'hcurc prtscntc, les axes de tom+ 
munications constiturrit plus quc j;im.iis, drs compcisantcs esccnticllcs d u  dirve* 
loppemcn t. Lcs gicyr:iphes, les hictoncris, ics socicilogiies oiit niontré qu'à clia, 
qiie époqur Ics grarides voies dc circulation influencent Ics r y t  hmcs, l'iritcrisitc, 
la localisation du projirts trnnomique ct humain. 

dq.  P. Pottier, a Axes de communications e t  développement économiquc R. Revue 
économiquc, vol. 1 4 ,  no I .  janvier rg61, p. 58.132. 
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Rappelons Ics t.i?orics epatialcs Içs plus marqu;intes. Wiçksell vers tg07 
prit conscience dc I'ir:ipulsion e t  de la propagation : a l'impulsion çst donnéc 
p3r tout événerncnt intervcnarit dans une firrnc. une hrariclic ou u n  secteur 
dc production et moc ifiant les tauv d'expansion cl? cette firinc au  d e  ce sec. 
teur D, par exrmlile Urie innovation, un investissement, lin raicriticrcmeut, une 
eontractiim ; a Ics prclhlèmes de  la propagation sont ecux dc l'étendue et de 
la dircctrnn cles r?pca:usaioris d e  I'impulsiion rlnns l'ciivironnemerit de Ia hrme 
ou dc  la branchc motlice, et dans I'enwmlili. d u  syst?ine fctmomique B. D e  son 
côté, F. Perroux précinte la théorie de; pôles de croissantle et d e  leur rO1e 
motcur sur lcur environnement. 

Les axe? de coirimuriiç;itions un t reteriu l'a ttcntiori des théoricizns les 
plus célEhres J c  I'cspam économique ; V o n  Thüncn rcintmduit ln voic naviga. 
tilt et ses effets dans une plaine homogène ; Losch « montre _~raplijqucmcnt 
comment les lignes de  comrr,u nication d ' i m ~ o r t  nnce varinhlc relient les centres 
des territoires en fon1:tion de lcur nombre 3 ; enfin W. Isard rcconnait qiic 
1'hypoth:se J'iin espace Iiomog&ne est cti opposition avec nnc r fa l i t i  fortement 
hétémgénc '". 

II y a dans l'csFarz ~conomiquc récl une Iiiérar:hic, différents drçr>s de 
domination eritrc les ~lnints  remarquablzs ct les divcrscs lignes des réseaux de 
somniunication. Dans la notion générale de voie de ciommunication r trouvent 
trriis composantes : un  itinéraire, une jrifra5tmcture. u n  courant de  ciriulntion. 
L'itinéraire, rtnlit? gél~graphique. xinc où il est (:icile de passer , un grand 
itinsrairc est F:~iéral,ericnt une chairie d e  sitca attractifs et clans lcs Eçorinmjes 
Jéveloppées, une ehaîr e de Iocalisntioris e t  d'agglomérations importantes ; l'in, 
frastmctiirc cles grands axes pcrmet l'utilisation des diffCrcntss techniqiieç d e  
transpcirt carinues à cliaqiie épcique : Ic courant de c:rcul;ition, Jon t  l'axe est 
le s u b ~ t  ra t, est la manifestation scn~ihlc  des phCnornéncs d'eeliaiige qui se rFali, 
sent eIirrc les régwns c.t agglomérations q u e  l'axe met e n  question. 

L'axe de  commuiiication sera considSm d'abord crimnic agent d'impulsion 
du d>velopliemrnt, qu'd s'agi5:e d'rnipulsion due i ln crkacion d'iine infra, 
structure nouvelk, à 1 abaissemcrit Jcs C E G ~ S  de  trxnsport, à 1 ' ~ x p ~ r i ~ i o n  auto- 
nome de Ia demlndc cans le: régir~nç de  passace. Ainsi ont pi] npparaitre des 
cycles Han~en , l sa rd  011 r~anspcrt building cycle d'unc durée d t  r 8 niis (aux 
~ t a t s , U n i ç  6 cycles : cyclcs rlz; canaux début 18;n, cycles de5 chemins d e  fcr 
1843-1862-1878, des tPamv;ays 1895, de l'autonioliile 1 9 1 9 ) .  011 considérera 
ensuitc l'art' J e  crimmunicn tirin srimiric uii sectrur de propagation d u  Jéve, 
loppcmcrit ~6nErari t  des profits induits. de3 activités nuiivclles et d c ~  pro:csus 
cumulatifs d'expansioti. Eii r;sumé, il scmble justifii: de  considérer l'axe de 

65. P Potrier, a AXES de r omro~~n i~a t i ons  e t  df~e lo~pe i i i er i t  kcononiique a ,  Revuc 
économique, vol. r , ,  cu 1, janvier 1963+ p. 5 8 - r 3 a .  
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communication comme support décisif des mecaniimes du développement ; grâce 
à lui des effets d'entraînement et de rbnovation se propagent. 

Des axes dc circula tjon aérienne, maritime et fluviale, ferroviairz, rou, 
tiére, auxquels il Iaut ajoutcr les oléoducs et gazcducs, ainsi que les flux de 
communications téléphoniques irriguent les espaces économiques. Nous allons 
examiner quelques aspects généraux et quelques caract~ristiqucç québécoises dc 
ccs diflirents axes et flux de circulation. 

A. LES AXES ET LES n u x  DE C~CULATION ROUTIBRE 

11s concernent au Québec lc plus prand nombre de personnes et un toud 
uage considérable et eroissant. Cette évolution s'est manifestée avec la diffu, 
sion de l'automobile eomme bicn dc consnmmation de m a s  et avec Ia conp 
tructiou des autoroute,s. L'autoroute en particulier est un factcur de ,mIarisa# 
tion, de diminution de la durée du transpcirt et joue uu rôle de 6xatcur d'acti, 
vité. Cependant, les transports ont perdu leur rôle privilégié parmi les facteurs 
de 1ocaliç;iticin en se situant loin derrière la main.d'muvre, le bâtiment ct le 
terrain industriel comme facteurs primordiaux 

D'où la taible influence d'un progr& dans les transports, mais un gain 
m h e  très faible sur les coûts peut jouer un certain r81e en cas de eoncurrenee 
vive et de possibilités de substitution, ou par les réacticins d'ordrz psychologique 
pour les industriels, ou encore dans certaines r;gions de montagnes par exem- 
ple. L'avantage du chemin de fer se manifeste pour la grandcs distances, mais 
sans doute le seuil n'est pas Ic même en Europe qu'en Amérique où les 
autobus et lcs camions parcourent de plus grandes distances. 

L'autoroute entraîne une diminution de la d u k c  du transport appré, 
ciable pour les marchandises et davantage encore pour Ics personnes. Pour les 
rnarzhandiscs cette diminution de la d u r k  du transport entraîne une cornmer* 
cialisation accélérée des denrées périss,~bles, une diminution des délais de 
livraison, une augmentation de la vitcssc de rotation des stocks et unc baise 
des valeurs immobilisées en stocks ; pour Ics personnes, elle facilite les voyages 
d'affaires. 

L'augmentation de l a  vitesse équivaut à réduire les distances, à elargir Ies 
espaces et à eimplikcr la stmcturation spatiale : la tendance est i la diminutiori 
des pôles et i l'accroisjement des sphères d'influence dc chacun d'eux et toute 
améliora tinn de l'ininstmcture routière devrait développer eeç aspects. cepen. 
dant le prix des terrains constitue un frein. LPs autoroutes onr entrainé le 
déveioppement industriel, commercial et urbain j. la griphérie des villes. Le 

66. Philippe Aydalot, a Le rble économique des autoroutes B. Revue d'économit 
~ o l i r i q u r ,  vol. 75, na 6, novembrc.dtcembre 1965, p. 1315  et ruiv. 
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développem,-nt d'un réscau d'autoroutcs e t  toute amélioration ç~nçible de 
I'infractruliturl: routière interviendrait au profit des pjlzs d'attmction déjà exis. 
tanEs, ruinant aiitoiir d'cux toute vir nutonnme dans u n  rayon de plus en pius 
large c t  toute amElioration devrait renforcer la priis~nncil des p ~ l , l c ~  de crois, 
s n c e  d ' i u i p o n ~ n c r  nntionale, au ditrinient des autres. 

Les ailtriruutfi constituent a u s i  un levier du dévclripprrnent régional : 

la seule dfcisinn dc c&er unc autoroute motive dc:: indnsrrizls, &inne une plus. 
valut  ai lx  terrain; ct l'ouverture des travaux a des effets directs (salaires, 
rnatihe, premières, equipernent) e t  indirccts pour la rbgion, tout en 1111 donnant 
de mc.illeures chances pour l'avenir. Enfin Irs :iutoroutes fixent les activités ; 
d c  cette façon une décentralisatj(in industrie1le peut ç~ faire aux dépens de  
I'autoniirnie J c  la région, Ic. scmiccs de transports, dc commcrce ct dc tourisme 
peuvent x dtveloppcr et  Ics courarits d'échanges an tcneurç x modifier. C r  Pen- 
dant  nn poiirraii :ioter qu'à Sintérieur des grandes agglomérations urbaines 
les autoroutes n'ont pas rCsolu les difficii1ti.s de ririulation e t  que leur  Jéve- 
loppemcnc inionsidéri entraîne des rbactions de plus en plus vives des popu, 
latiriris comme cc12 existe déjà à Montrjal  e t  à Toronto. 

En 1960, une étude rapportait que d'après l'expiricnce amEricaine 
il fallait une circulatic-in minimum de 5 ooci véhicules par jour pour qu'une 
autoroute soit rentable; çans doute fautTi1 une circulation plus importante au 
Quékc .  du  f;iit di: gcl, du  dégel, de la neige. LTn trahc intenw dciit faciliter 
I 'amorti~ciiicnt par la csacion de péages ". 

L'intensité des courants de circulation routicre se reflète dans le nombre 
d'rntrcpnscs d e  transports utili5ant les diverses routes du  Québee crlmnie on 
peut le voir sur  la carte 1. On remarquera 13 plair privilégiée qu'occupe 
Montréal et cn scconde position Qii;hcc ; pour ces deux ccritrr* le rayonne, 
ment des voies m u t i k r c ~  s'iriscrit dans le cadre hexagonal qu i  eqt ainorck pour 
certains autre? ccn:res r t~ iona i ix  e t  snns doute k;ili@ dcpuis avec la construc, 
tion de n0uvc.zu.r pouts e t  de nouvellcc nutortiutcy. Ccttc carte traduit la pela, 
r ia t ion de l'espace sur MoiitrCal et scconrlnirci~ient sur Quéiiec ; elle inontre 
quc de5 relations existent critre tous les ccntres régionaux mais que  I'intégm. 
tion de certains centres ct Scions au d e  la province dc Q u é k c  aurait 
k m i n  d'Erre renforcée. Enfin, le système routier nc concerne qu'une pnnie 
méridionale du territoire québécois inalgré certains projets ' 8  

6 7 .  Gilles Dcsrochers, t Note  siir la tarification de9 voles de cornrnunicarions p u -  
t ières a ,  1'ActiralicC éconorniquc, vol. 36, no r ,  avril,luin 1960, p. 14:. 

68.  Cille& Dcsrochers, a Anatomie dta piagca routiers au Québec B, I'Ac~uolit i  iconv. 
miqur. vcll. 4r ,  u O  2 ,  juillec~septembre 1965, p.  316. 

69. Michel Brorhu, e Étude prflirninaire pour I'étahlissern~nt d'axcs roÿtizrs a u  
Nouveau+Québec,,  IIActu!ité icmnmique,  vol. 41, no 1,  avrilquin, 1965, 
p. 33'48 ; voir aur;61 Michel B r x h u ,  a Le nouvel axe rrmricr La Sarre-Villcboia. 
Abitibi à l a  Baie James D, I'AcrualitC économique, vol. 45. n o  4, janvievniara 
1970,  p. 8i8*8i4. 
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B. LES FLUX DE TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Beaucoup de ces raraitiristiques se rctrouirnt dans les flux dc tT;inS, 

ports de  marcharidisri par cliemin J e  fer q u i  épousent cepcridant moins la 
réalitf qutti;cose que les trarisports routiers. Les chcinins de fer ont  été 

conçtniits dans une optique pancnr1:idienne où le gouvcrnznient fedéral a eu 
en particulier un poids d k i s i i ;  le système routicr relève essenticllement du 
guuvernement provincial ct son utilisarion &pend avant  tout des poUts e t  
des intbêts  divcrs de In population du Qri;ihec. Il a p p ~ r a i t  éga!cnilint que 
l'intcnziti: dcc flux de circulation se poursuit sur des distances beaucuup plus 
grandc.5 que pour Ia route ; ainii les relations w n t  intenses avec le Sud, l'Est 
et !c Nord d e  I'Ontariu et fgalemcnt avcc le Nriuveau.Bmnswiek et  avec les 

Btats dc la Nouvelle+Anglctcrre, comme on pcurra le constater avcc la  eartt: 2. 

C. LES FLUX TELEPHONIQUES 

Les appds téléphoniques intenirbains quotidiens traduisent une polarisa, 
tion con~idirable sur  MontrEal. ainsi que I'intensité des relations avec de 
grands centres extra-quf bccois en particulier Toron tc, New York et Ottawa, 

ainsi qu'un 1c constate sur la cane 3 .  

C ~ R T ~  3 : Appels interurbains par lour trn avril 1964.  
sciunr:~ : Anniruire d u  x u i b e c ,  1966.1967, p. 71.0. 
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D. LES GAZC'iIiUCS E T  OLEODUCS 

Ce m d c  Jr trarisport du gaz natutdl et du pétrule a pris une grande 
iniprtnnce. Montréal rst relié par o l éduc  i Pori1ai:d sur 14 cGte atlantique 
des PtatsT~nis.  où arrivc.iit le; ~ i t r o l c s  brnts t! trangers qui zlimc.riteiit I'Est du 
Canada jujqu'i la ha~ireur dr Kingston i environ roo milles ii I'ouest de 
Montréal, Iz reste du Ca~iada  étant alimenté par J u  pétroIe caiiadieri des 
Prairies '". 

E. LES TRANS:.ORTS MARLTIMES E T  FLUVIAUX 

Ils ont ci? dt. tout tern1)s un rrjle primordial Jans la vie cx,nrimiq\ie du  
Québcc, et  le Saint-Laiirent et la vriie rnaritinir qui llii prcilonçe wn t  au m u r  
dc. ce trafic qui a entraint d~ n(imbreu5es implantation? industrielles 

Le Sairit-Laurent pcrrnct nus navires océaniques Ar pénétrer jusqu'aux 
Grands Lat.3 à 2 200  inilles I'intPrieur dir erintinent. A e a u x  dzs écluses 
trop étrclirzs et  des clienaux tnip pcu profriuds, la voie maritime est aujnurd'hui 
dépas& par des naviisrs plus gros (pétrolien, cargris.containers, cirt.aliers, 
minéraliers ockauiqurs) . Suis 12s cargos J'une djzaiui de milliers de tonnes 
ct dt.5 Iakers i fond plat pouvant dfpasxr  20 ono tonncs utiliwnt la voie 
maritime jusqu'aux pnr s de l'e:ru,iirz 

Donc malgr: ses améuagements, le Saint,Laurent n ' c ~ t  pas un axe 
homogène de 1'Atl;intillue à Duluth. Suuvciit i! y a rupture de charge c t  
changements de b n t e a ~ x  ; un tiers des 50 millions Jc tonric.3 ayant f r~nc l i i  
la voie mantime en ~ g i i h  rint subi un transtiordenient Jans l'un d ~ s  pons  du  
Saint-Laurcnt quékcoi;  ct les ports en ;ival de  Mon t rh l  sont d a m  une 
situation priv iiégiéc. 

Les activitfs Je t i.znsit et les activités i~idiiatriell,.: sont~clles à la mzsurc 
des avnntagçr appnrc'iit ; dc çt'rtc posirion gEngra l % h i q ~ i  7 Si l'rin r xanune Les 
acrivitt!~ de tramport c.es ports qu>lGcinis on mnnate  qu'en 1364, I O  ports 
avaient un trafic srip;rir.ur à un million de toiincs parmi la ccntaint. J'aniéna, 
gements port]-iaircs e x i ~  taiits. Drinc au  milicu d zs années 19bo une sentainc 
de millions Jc tr~nurs dl: trafic concernait Ics port5 du Saint~Laurent quékcoi3 
mais la eirciilation cs t  r;ilcncic pendant plus de quatre muis et la voie maritime 
même cst fermic de la mi-iikt.mbre i la mi,avril. 

7 0 .  Renoit Brou!llcttc, q :  L'approvisionn~nient régional dn Canada en cumhust ihle~ : 
houille, pérrule, Fa:, naturel ( a n ~ l y s e  dc couranrs commerciarix) a, I 'Aci i ia l i té  
écorioniiquc, vnl. 3 '5 .  no 4 ,  janvierdniars 1961, p. 575,644 ; voir aussi I'ierre 
Mercier, a La polit.que du pérroiez. M a ~ ~ z i i i c  Marlcan, vol. r r .  no 3 ,  mars 
1971, p .  32.36. 

7 1 .  Pierre Cazalis, u Le Saiiit-Laurelit, facteur de Iocaiisation indiiatriclle D, C d h i e ~ s  
de géographie de québec,  r iP aiinlie, n o  3 3 .  ficptenibre 1967. p 317. 



Quiilles parts occupent Ir traiic de transit et  lc trafic industrirl ? En 
1964, 387F des tiinn;igis totaux sont J u  transit, c t s  pourcdntages srint lég?rc- 
nient inférieurs rn;{i.: comparables à ccux d e  Rotterdam et Amsterdam, maio 
Ic trarisi: atteiiit 5 i i  millions J c  toiinrc. J;i!is Ics h u c l i c s  dii Rhin pour 3o 
mil!i«ns di: tonries dans ccllcç d u  Sair;t,[.aurcnt québicois bien quc l'arrière- 
pays soit 50 fois plus v n s t i  Ccrericlaiit le système des Grand? L,icc. tcinsportr 
2cio rio.? miIliriils dc tnnric: par ari et l ' a r r i è r ~ , ~ a ~ s  clii Saint.Laiirdrit repréçente 
u n  marché cont inen t~ l  dc 70 mi1Iion.î de coliscimm.iteurs i tnrt ruuvoir d'a, 
chat qui ric SC ti~iirric v e r  I'OcSnn que pour un< faible part J e  rcs activités 
et ?unout  vers les ports américains de Nrw York, Baltimore, Philadelphie. 
Finakrncrit, k-'cst moin? d u  tiers du trafic clcs ro principaux ports di] QuEhcc 
qui est relii AUX activités industric1lc.s du proche hinterland qu:bécois ; les 
ports les plus rc1ii.a à ces acrivitio manufactiiriércs mnt  cciix dc* Prlrt-Alfred, 
de Snrrl. dii Mrintré;il. Jc Québec, qiic I'nn peut repérrr Fur [ A  carte 4. 

Lc trafic portuaire indiistricl 3 a -vil l ' im~cr tancc  que laissent prkagcr 
Ics activites maniifaiturièrcs dc l'hinterland' I I  semble bien qiic non puisque 
96 1 <A des ~tablisscmentç c t 87% Ac; s ~ l a r i é s  du  secteur secondaire n'ont 
aucun Iieri direct avec l a  voir fluvialc r t  que Q: porte d'critric ou transit à 
demi in~itili& d'un immenrc bassin indiistnei ewntiellement con t inerital, le 
S;~int,Eaurcnt apparnit donc comme iin facteur alu5-iicilisé de 1ciialis;ition indiis- 
tricllc, hicn qu'il effectiie pour lc compte de m,inufc~cturcs voisirics u n  trafic 
annuel d r  I'urtlre dd 2 2  millinns dc toiines 7 2  3 

Cette iciur+utilisatirin d u  flruvc. aurait  pniir cause le clirniit qui 
la iiavigatirin pcnd;inc quatrc mois zur la voie iiiaritime, mais pourtant le 
m h c  hivrir n'a p,iy; frciné k d:vrlvppcinent industricl lié 3~ tr;irisport par 
eau sur 12s Grands Lacs (sidemrgie, métallurgie IourJc) .  LJnc autre  cause 
priurrait êtrc l'cxiçuïrc dii proche IiintcrIand rniiis i l l c  est c0mpensi.e par Ic 
triiricit p u r  le Can.iJ;i  cei i tnl .  À vrai dire. « la çoiiç+utiliçation industrjcl le 
d u  fleiivc rcfléte les ~ar~ictéristirliics f ond,irnintales dc ln stmc tiirt: économiqür 
qu>Licri<r : .ibçence d'inrliistric.~ 1ourdc.s c t  exiguit; du  marché dc conwrn- 
mation " B ; In solritirin pourrait venir du dévploppemiint dcs industries 
d'équipcmcri t ct d'une niFtal lurgie lourde ir i tégréc.  

Ln niisr en s r v i c e  dès 1959 d': la voie inarrrimz du  Saint~Laurent  dnnt 
la consrniiti;lii avait  Et; déc idk  c n  rgg I a fortement rcnforcé le courant de 
circulation ni~ri t i rne CC fluvialc du  Saint~Laurent  québi.cois, Le passage du 
vieux système dc caiinux d c  I r,ilq i la voie maritime actuelle ;i fnit passer 
le trafic d'uiic dizaine dc rnilliiins de  tonnes eii 1958 à cnviron 50 millirins 

7 2 .  Pirrre C;~:alis. n 1.e Saiiit-Laiireiir. i d c t i + i i r  Jr  lcic.ili5~tiun indii~tricllc .+, Cnhrri 
d r  g i o g r a p h i e ,  I I O  année, nU 3 ,  acptcnibrt i 967 ,  p .  327. 

71 -  Ibid. 
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de tonnes  e n  1966 où ont été rejointes les prtvisions de 1958 ". Au Québec, 
la voie marit ime a fa i t  na i t r c  les por ts  de Sept,fles, d e  P o r t C a r t i e r  e t  de 
Poiri te-Noire,  t ou t  e n  ent ra înant  dcs aménagements  nouveaux à M o n t t h l ,  

Quék T5  e t  B a i ~ C o m c a u  7s. 

Le développement d e  la navigat ion  d'hiver sur 12 SaintdLaurent a égale- 
m e n t  appor t é  depuis  quelques années  u n  nouvel esxir  a u  trafic. La  navigation 

d'hiver pourra i t  aussi s'ouvrir a u x  po r i s  du Siiguenay. Il y iiurait enfin de 
g randes  possibilités de navigation pendan t  l 'été e t  l 'automne dans les baies 
de James et d iHudson  (durée p révue  I 5 ju i l le tT 30 novemhm) ". 

P. LES COURANTS DE CIRCULATION A ~ R I E N N E  

A l'intérieur d u  terri toire québécois ces flux confirment certains axes  
de circulation, tels que  la vallée du Saint+Laurent ,  qu i  étaient a p p a n i s  de 
rnanibre a s e z  ne t t e  pour  la circulation routière,  ferroviaire et fluviale. M o n t *  
réal est la plaque tou rnan té  d u  trafic aérien intCrieur au  Quebec ; les cent res  

74. Le dlhcit dee premières années a Iait propaier des haueses d e  tarifs : l'alknge, 
ment d c  l a  période d'amortiasprnrnt du  capital portée de 50 à 75 ans a égale, 
ment été envisagée. Gilles Desrochere avait souhaité que aoit au rnoins satisfait 
le ctithre de rentabiIité sociale. Le taux de rentabilitt sociale correepundanr au 
rapport entre 1cs bénéfices nets que procurera à l a  soriéré l'entreprisc projetée 
et les cobta de l'entrcpriae ; ai ce taux est supérieur au  taux d'intérEt courant. 
disons aur lea obljga tions gouvernementaIes, l'cn trrpri* est jugée socialement 
rentable (cf. Giilss Desrochera, a La rentabilité de la voie maritime du Saint, 
Laurent mi, 1'Acrwliti écunomique, vol. 17. no a, jui1letjseptembre r961, p.  357 ) .  

75. L'arnknagement de la voie maritime e t  Ia navigation d'hiver ainsi quc d'autres 
mesures telles que la construction de silos e t  de ra5neries. I'amEnagcment des 
hattutea de Beauport, I'insrallation d'un terminus de cargos-contsiners ont appora 
té  un nouvel essor au port de Québcc. En 1967, par raTport 4 1959, année 
d'ouverture de  la voie niaritirne du Saint-Laurent, Ic rrahc a augmenté dc 65% 
à Québec pour 3,6% à Montréal. Le port peut accueillir des navires dr rzo  ooo 
connes et si l'or: draguait une passe de I I  miIles de long, il pourrait accueillir 
dee auper+pérroIiers de a50 ooo tonne6 en 1969. Prèn de la moitié d u  traEc a 
une fonction internationale (cf. Gilberte Leclerc, e Le port de Québcc n, in 
Annuaire d u  2uébcc, 1970, p. 612,637). En r972, le tonnage enregistré au 
port de Québec atteint r6 millions de tmnes,  contre X I  millions de ronnea pour 
le port de Montréal. 

76. Pierre Camu, e La voie maritime du Saint-Laurent r, Parccs, no 2, printemps* 
été 1967, p.  5.18. 

77. Michel Brochu, r Les grands objectifs de la navigation d'hiver au Québec B, 
I'Actualr~i iccnomiquc, vol. 43, no 2, juillet-septembre 1967, p.  350. Les Q u i .  
bécois ont ouvcrt la navigation d'hiver avcs des océaiiiques dont lc premier 
atteindra Québcc en février 1959. en r960, c'est Trois*Riviéres. et cn 1963 
Montréal qui sont rejointa à leur tour et de la même façon eu pIein hiver. 
Depuis, le nombre de navircs et le tonnage rransporté durant les trois moib 
d'hiver n'ont ceesé d'augmenter. Pendant l*hiver i 967, cëtait 409 non tonnes 
à Québec, a5 ooo tonncs à TroiaARivières, I 896 oon ronnea à MonrrSaI. Seule 
l'insuffisance d e l  briwglace aurait ralenti l'accroisaemenc du trafic. 
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urbains p i r jpknqucr  mal desservis par la r o u k  w Ic rail reprennent dc 
l'importance sur la carte d u  trafic aErie~i et les regirjns éluignées x rcrmuvent 
plus juttgrées pnr Ii, t ranspr t  aérien ;lu reste du  tcrritoirt quc les rbgions 
trop prwhes de Montrial et de Québec qui sont peu ou p.1- concerriées par 
ce mcde de t r ansp r t  La carte 5 permet d e  sc renJrr compte de ces flux de 
iirculation airienne. 

L'aéroport dc Montréal oczupr Urie place cssenticllc dans l'ensemble 
d u  Canada et s saraetérisll aussi par l'abondance de ses relations intrrna. 
tionales En 1966. lz trafic à l'inttrizur du Canada concernait 5 1 . 4 5  des 
passagers ct I R,I  96 du trafic allait vers Ir5 fitatç-unis et 3o,55 milcernait 
I c  crahc transatlant~qiic. La moitié du frct concernait 1=- Canada. E n  1965, 
plus de la muitié du trafic passager allait ou venait de Toronto (plus dc 30 
vols quotidiens) Mais i l  faut noter que beaucoup de vuls MontrEa!+Toronm 
sont encore des vols maintenus par le gouvernemeiit qui n'a pas voulu accorder 
de vol\ directs transatlantiques er, troy grand nniribre vers Tc~ronto ; cctte 
ITWSUrE fri'iiie provixiirement le déclin relatif de l ' , ~c ro~or t  de Montré:J par 
rapport 1 wliii dc Toronto auqucl, il y a quelqucs ~nnées ,  il disputait encore 
la prernikrc. place au C ~ n a d a .  En 196;, lrj, rtatistiqiics de 1'0 A.C.I. el;is, 
naicnt Montréal an i g e  rang ~iiondjal pour le mouvement d'avions cr au i 7t' 

rang pour le trafic des passagers. 

LCS différerits modes de transports terrc.strcs, fluviaux, maritimes et 
aériens utilises aujourd'hui permettent Je tisser d ~ s  écliangcs entre les villrs, 
entre les récicins, i ch~nges  dunt I'intensit; et la djrcition se reflètent dans 
des riscaux de circulntion qu'ils io~nstituc.nt. Au Qut!bcï, l'étude Jc 225 ré~tlaux 
a rGvéIé pour les différentes villes et r:gioris. et les cnrteq cn t;mciigncnt élo, 
qucmment, une in téyr~t ion  inégale dcs regions AVEC le centre de  gravité écn, 

nomique, Montri.al, ou le centre pcilitiw.ad~iiinj.tratif, Québec, en même 
temps qil'urie prcdominance marquie de Montrial dans tons lcç rise~iux de 
flux. 

A U  tcrrne J e  cette préscutiition des raracrÉriçtiques majeures J e  l'espair 
économique qüébicois nous pouvons remarquer qu'il e ~ i s t e  tont d:ihrird des 
différcnccs considérables entre la région de Mcintrkil e t  l'cnwrnbli- des autres 
répons du Quchcc. Ccç différences se manifcsrent ddns la masse de l a  popu, 
lation, dans le niveau des riivenu$ de l'emploi, J e  I'iristruction, et Jans la 

de biens ct de servires ; autant dc domaines où la région de Mont, 

78.  Robert Garry. L'aéroport internztional d e  Mo~itréal r ,  Rcvue dc B t ~ g 7 a p h t t  
de Montrici,  vul. I I ,  no r ,  1967, p. 81,rog. L ' ~ i r a p o n  internario~ial de Mont, 
ria1,Dorvsl a commencé i ionctionner en r i +  t e t  la nouvelle aérogare a été 
co~scruite  en r q 6 0 .  Prévu pour q millions dc pascagers en r97c, l'aéroport avait 
dfjà a ~ t e i n t  cc chifire en rp66, alors qu'iI ne recevait que 600 o o o  pasaapers rn 
1951. En 1 9 7 1  a conirnencé la constructiun du nouvel aéroport international de 
Montrhal à Sainte,Scholastiqu~ 
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réal a un avantage tc:l qu'il est permis de considérer, en systématisant à 
peirie, l'exiçtencil de  dl:ux types d'espzces économiques, l'un fortement urba- 
nisé, industrialisé. irrirué de flux in tçnses et integré à l'économie nord,amé, 
ncaine ; l'autre pcu p~lariîi, à faible densite industricile et urbaine et peu 
lié au cornp!eue éconorlique environnant. De plus, quelques régions du Qu& 
k c ,  plus périphkriqucç du fait de la distance et  de l'insuifisance des moyens 
de communimtion, ne iarticulirnt pas au groupe des régions centrales. 

Hors de M~intréal le5 centres urbains sont Feu importants, à l'exception 
de Québec, et manqt:ent de dynamisme ; leur dépendancc l'emporte sur 
leurs forces autonomes. Le Québec connaît à la fois une trés forte concentra* 
rion des activités à Mcritrial et une diffusion relativement faible de la crois- 
sance de la métropole. 

En fait, 1'organi:;ition de I'espacc québicois est à I'image de la stnicture 
Ecclnomique et  Jt>s blocagcs socicrcultur~ls que connaît son développement. 
La région e riche P, celle de Montréal, est celle qui rassemble le plus grand 
nombre d 'ent~pr ises  msdcrneç technrilcigiquement avancées, les régions at Pau, 
vms B, soit le reste du Québec, concentrent surtout des entreprises tradition* 
ne1li.s technologiquemer it dépassées ; la relation est évidente entre le dualisme 
technolclfiique et le dualisme territorial 'O. Par ailleurs, Ic secteur moderne est 
cont&lé cn grande par ie  par des 4 étrangers B quand Ic secteur traditionnel 
est surtout aux mains des Canadiens frnn~ais, ce qui peut expliquer pour une 
Imnne part priiirquoi Mimtrhl  rayonne si peu à l'intérieur du Q u é k c ,  puisqu'il 
s'agit de deux ensemble; tocirréconomiques distincts qui se reflètent au niveau 
territorial ; les  entreprises angioFhones sont e exportatrices B 
c t  s'adressent à un vastr marché quand ies entreprises francophones se limitent 
au marché local. 

La barrière culturelIe c t linguistique, la réaliti: quéko i sc ,  se tmdui, 
sent dans ln strccture c:t dans l'espace économique. O n  pcut parler alors de 
(i contraste B, dc a couTiire a, de  e conflit permanent et nnivcrsel entre un  pôle 
dr développement comrnc Montrsal et I'hintcrhnd québécois, qui débouche 
sur un aff roritcment der. dcux groupes linguistiques et culturels. 

Ce dualismc territorial se double d'une dépendancc de la presque totalité 
de TerPace économique quékcois puisquc tout en reconnaissant sa fragilité 
on peut considCret Moritrial comme Ie e seul foyer autonome de dynamisme 
au QuEbec D ; la direction et l'intensité des flux autant que les nombreux 
avantages de Montréal sur les autrcs régions en temoigncnt. Mais en même 
tcmps le dynainisine Ecitncimique d e  Monrréal échappe en grande partie aux 

79. B. Higgine, P. M a r t  n et A. Raynaud. les Oiicntarions du développement écono- 
mique régional &nt 1a provincc de quibec, p.  101. 

Bo. Ibid., p. 147. 



Canadicns français ; ce centre CI autonome B de  Jéveloppement n'est pas celui 
dc lciir au tonornie, de leur participation, de leur développement. 

Dans sa struccurc actuelle, I'es~ace reflète au Québec deux croissances 
tkanorniques paraIldes dont l'une a Bon autommie et l'autre connait la dé, 
pendance ; l'intégration 011 l'articulation accrue des deux ensembles sans 
niodificatinn dc la structure globale donne alors toutes raisons de craindre 
pour l'ensemble Ic plus faible qui a davantage besoin d'interventions, de leviers 
ou de structures d'appiii que du laisser faire du 1ibÉralisme économique pour 
stimuler son propre développement. L'analyse des structures Je  la production et 
des échanges inGrieurs du Québec va permettre de mieux se rendre compte 
des dékquilibres majeurs ct dc la dépendancc dans L'économie quéEmise. 
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Chapitre 2 

Effets de domination 
dans la production 

et les échanges intérieurs 





L'analyse des structures de la  production et des principales relations 
qui s'établjs~nt i I'intéricur de l'économie du Québec met en valeur l'impor- 
tance de la dépendance et du dualisme qui la caractérise. Nous allons examiner 
Ics grands secteurs d'activité, les facteurs de prduction,  ainsi que le foncr 
tionncment du système économique, ses centres de décision, ses impulsions 
et ses régulations l. Nous allons voir également selon quels rythmes fonctionne 
cette économie et combien ces rythmes, cette conjoncture, dépendent des struc- 
tures. 

A propos des centres de décisions, des investissements, d u  marché dcs 
biens de consommation, on se demandera quelle part les Canadiens français 
prennent à leur propre développement économique. O n  verra également quelles 
sont les structures de financement de la consommation et des investissements. 
Dans l'ensemble de ce5 régulations de I'activité économique, on relèvera cc 
qu'elles ont de syiécifiquemenr québécois, ainsi que dans les rythmes de l a  
conjoncture. O n  se demandera si les problèmes économiques primordiaux au 
Qubbcc ne seraient pas la dépendance à l'égard de l'extérieur et c l'articulation 
entre le secteur étranger et  le secteur autochtone afin de faire participer ce 
dcrnicr aux courants de I'économie m d e m e  a B. 

Y .  Henri Bartoli, Systèmes ci srsucturrs tconomiqucs, cours polycopié, l icence qa ana  
née, Paris, Cité d u  droit, i 965.1 966, p. J 3 3 et auiv. 

. a L'économie d u  Québec a grandi  à peu près  a u  haaard d e  l'initiative d c  l a  libre* 
entreprise qui dépendait e n  trèri grande partie de centres d e  décicione ditués hore 
d u  Québec  et mue en fonction d'intérêts étrangers plutiit que des exigences d u  
développement interne. Peodanc ce tcrnps. l e  wcreur économique issu d u  milieu 
s'est le plus  6ouvent confiné a u x  petites e t  a u x  moyennee r n t r ~ p r i s c s .  aur tout  
d u  type familial et artisanal, er est à l'écart dcs source6 de bnancemcnt comme 
den progrès rechniqurs e t  adminiitratiis indispensables à l'organiaatiun d e  la 
production. à I'accmisscment de Ia productivité e t  à la conquéte  den marché6. 3 

(Robert  Bourassa, r Instrurncnts de libiration D, M a i n t c u n t ,  vol. 6, no 8, scg. 
tembre r967, p .  26%). 



Les pages qui suivent cherchent i répondre à ces interrogatioris sur 
le degré d'autonomie des centres de déciçions, la participation canadienne, 
française et le dualisine de l'économie québécoiw. Nous aborderons successi, 
vcnicnt la présentatic n des grands secteurs J'açtivi tés économiques, des f ac, 

tcurç dc. production, du niarché des biens dii consrimmation, des investisw, 
ments e t  de la corijoncture. 

I 
Lee grande eerteure 

d'activité éeouomique 

Au cours des deriiibrcs année?. lin cffort crinsidcrable d'enquêtes et 
de recherches a periniç d'itiblir pour Ic Q u t b f c  des tableaux d'échanges 
interindustriels, de ealculer les principaux ngrégats de la comptabilité natio. 
nale et d'afiiier Ics données ~ta t i s t iqu~c sur chacune des branches de Ia pro, 
diiction. 

La compta bili tE na tirinale du Québec, encore insuffisamment élaborée. 
permet eependan t de crinnaître les principaux agrégats et leurs composantes 
dont les définitions scnt calqusics sur czllcs de la comptabilité nationale cana, 

dienne, elle.même soii3tmitc sclcin 1i: type norniali& ucilisS par les Nations 
unies. Par diverses i i  udes r6aliGcu. en partieulier par le Bureau fiJi.rat de 
la statistique et par 1: Bureau J c  13 statistique du Quéhe ,  iiouç connaissons 
I'iniportance des diffi rentç secteurs d'activitis mesurés par le nombre d'em, 
ployés ou par la valeir ajoutée. II existe égaltirnent au Québec depuis quelques 
années déjà des tableiux d'éclianges interindustriels Ces tableaux offrent un  
cadre d'analyse et de prévision économique des écliangeç internes et externes. 

O n  peut distin;;uer deux réalisntions niajeures en matière de tableaux 
d'échanges interindusi riels de I'économie québécoise. Tout d ' ab rd  celui réalisé 
par André Raynauld il y a une douzaine d'années à partir de donnks  de 
1949 ? Ce tableau s'inspire de œ qui avait préalablement t& établi pour 
l'ensemble du Canada ', mais pour la première fois au Quehtc une aussi 
grande quantité de clonnées étaient rassemblées Jans le eadre d 'u~ i  tablcau 
provincial. Sur des db~nnées plus récentes et avec une m h l i d e  plus klabréc 
et plus originale a été construit iin sticond enstimble dc tableaux interindus, 
trie15 pour l'analyse t:t la prévision qui ont été appelEs a système de compta. 

3. André Raynauld, Croissance et  slruccures économiqucr d e  la prouiticr d e  $uibcc, 
Québec, Minisrèrt dc I'lndusrrie et  du Commerce. 1967 (voir surtout p .  r r j- 16 4) .  

4. 1ntcr+industsY Flow of Goods and Services, Ottawa,  BUTPSU ffd2ral ds l a  atatia* 
tiquc. docunient ce référence no 7 2 .  
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bilité éconorniquc du  Québec B. Ce système çc prcsentc comme u n  tableau 
d e  flux échansis entre secteurs. Il se veut iinc. imiigc détaillée, cohérerite e t  
complète de I'koriclmie du Q u i . k c  uric. Ppoquc. dnnmie, mÊirie si son utili, 
sation requiert d'.iutn.s instrunients tels que pr:visions dÉmographique5, mo, 
déles éconr.imét rique: de  12 ionsoiriiriation des mfnagcs? étude de la capacité de 
production, coiiipt abilité Ecririomique traditionnelle G. Plus rkcemment encore 
a été mis ati prsirit u n  tableau d'échanges iriterindustriels p u r  l'une des régions 
du Quéhrc. c.c.11~ ilrs Cantons de l'Est '. 

A p r k  cette h r h c  prisc de connais5ance des instmments d'analyse ct de 
prbvision élaborés au Q~iébce.  voyons eomment se présentent ses p a n d s  scctcurs 
d'activiiks. Examinnns tout d ' a b r d  la part occupée par  les divcrscs branches 
à partir d e  leur valcur aji u t t c  t c l l ~  qiie lc r?vElc I'?valuation du  produit 
intérieur brut dit Qufhec Ct5 donn ic s  w n t  prfsenteiis dans  les Tableaux 
types des  comptes éconoririquer di i  cirt:becn e t  dans I'étude intitulée Hori, 
zon 1980 Nous  nous réiércron-., mais Itiirs différences m n t  légères, surtout 
i cette dernière étude qui pri+rcntc des donnée5 plus détaillées 'O. 

Nr,iis allons do!ic niaintcnaiit c n v i ~ a ~ e r  rapport  d e  la valeur aloutéc dt. . . 

cliaqut. s s t c u r  i la valeur d e  prûduition d'ensemble d u  Québec. Nous  disPo. 
sons 'l po:rr 15  secteurs d'activités fcoririmiques d e  1946 à 1968 des statis, 
tlques de la valeur ajoutée dans chacun de ces wcteurs. Ainsi en i 965 le 
P i B au coût des facteurs s'établissait p(JUr I'cnwmble d u  Québec à 16,174 

5 .  Le S ~ ~ t e ~ j i e  de comptabilicé économique du $v;bcc, Québec, Mini~térc de 1'In. 
dnstrie e t  du Coinmerce., Biircau de rcchcrchcr e;onomiques, et Universitk Laval, 
Laboratoire d'écunométric, vol. r : Ropporr inririmairc sur Ic système de cornp. 
tabiliié éconsrnique d u  guébec : le  ~ y s t i m c  r t  sdn foriciionnemenr, juillet 1971, 
93 p. : vol z : Méthodes striristiqii<s : vol. 1 : Ics Utili~a~iuns,  février 1970 ; 
vol. 4 : Rétulta~s a n ~ l ~ r i q i i c s ,  rg7o. 

6 .  Roland Jriuandcr~DrrnaJat,  - Lcs ktitdcs dc cuiiiptahilrté régionale au Canada D, 
I'Acrualiié économique, vol. 43 ,  no 4 ,  janvier,mars r968, p. 748,762 ; voir égale, 
ment Claude Autin, e Introduction sommaire au sysiémr de comptabilité écono, 
inique du  Quibec >, I'Actuallré tcoiioniiqiie, vol. 48, no 1, juillet~scptemhre 1972. 
p. 196'3ii7. 

7. Tae.Hci Yiio, Id Srruciirrc iconomiqiic den Cuncons d e  I 'Etr .  A n d l F s r  i n i c r i n d w  
criellc, UnivcrsirS de Sherbrookc, collection du DEpartemen t d'économique, I 97 r , 
P ' 3 5  

8. Tablcoux types des comprcs économiques du guébec. Rcvcnus ti dipcnses. 1946, 
I p69* Quihec, Ministère d e  I'Indii5tr:e ct du Commerce, mars r g p ,  64 p .  

9 Gilles Lebel, Horizon r98o. U n e  étride siir I'éiioliriim J c  I'iconomic du guébec 
dc 1946 d 1968 et SUT s c ~  prr~prctivrs d'aveliis. Qusbcc, Minist>re de I'[ndusrrie 
et du Commerce, 1970, 363 p 

10. De nomhrcux tableaux concernant  lcs ccctcurs J'acrivités économiques d u  Québec 
sont égdeiiient inclus dans le rapport de Higgins, Martin et Raynauld, les 
Orientations du déreloppemrnt iconomiquc régionul dans la p~ovinre de Sirébcc, 
Ottawa, Ministtre de I'Expanaion éçonoinique régionale, 21 février t970, r56 p., 
e t  appcndice statistique 

I 1 .  T~hlcaux t v p e s  dcs i d m p r t s  i'ccinomiques du xiiébec. Rcvenrrs cr d ë ' p c n s r ~ .  
i p46-ry69, p. qo*qr. 
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TABLEAU IX 

valeur dc 
emploi k production % 

agriculture 6 , ~  a , 4  
forêt 3,6 l u >  

pêche et ~ iégeage 0,3 O. 1 

minee, carrièreri et puiti de pétrole 2,6 a , ~  

fabrication 
alimente e t  boissons 
tabac 
caoutchouc 
cuir 
textile 
bonneterie 
vêtement 
b i s  
meuble et articles d'imcublement 
papier et produita coiinexes 
imprimerie, édition et p r o d u i ~  

mnnexee 
produits métalliquee iegroupés b 

matériel de transport 
appareil e t  matériel électrique0 
produite minéraux non métalliques 
dérivéa du pttrole et du charbon 
produits chimiquea 
manufactures diverse:; 

conetruetion 
élecm'cité, gaz et eau 
transport8 
entreporiage 
commuaications 
commerce de groe 
commerce de détail 
finances, assurances et i nmeuble 
administration publique 
eervicee 

total économie I O O , ~  100,o 

a En termee de produit intérieur brut (P. 1. B.). 
b Comprend métal primaire, produite métalliquee ( à  I'excluiion des machine8 et du 
maténel de transport), machinerie (aauf le matériel électrique). 

SOURCE : Gilles Lebel. Jfo~iton 1980, p. 161, tableau 8.1. 
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millions de dollars ; la valeur ajoutée par le secteur primaire étant de ~ ~ 7 %  
de l'eiisenihle, le gctcur xcoiidaire représentant 33,676 et le secteur tertiaire 
attcignaiit 60,~. de la valcur ajoutée totale. 

En repartant d a  dannCes Elaburée5 par le miiiistère québi.cois d e  l'In. 
dustrie et du Commerce, nouj avons une connaissance de la valeur produite 
et dc l'emploi à l'intérieur de chaque secteur ou branche d'activité. La valeur 
de la production réalisée par le secteur primaire est pas& en 20 ans de 
I 3,4 à 6,7% de l'ensmble de la production, celle du secondaire de 41,276 à 
38,8 et celle d u  tertiaire de 41,2 à 54,6%. 

Dans ce même temps, soit de r 946 i I 966, l'emploi dans le primaire pas, 
sait de 26.8% à 8,4% de I'ensemble, dans Ir secondaire de 36% à 31.9%~ 
dans le tertiaire de 37,2% à 59,7%, O n  remarqur par ailleurs que Ic secteur 
des activités secondaires est celui qui conserve la plus haute prductivicé de 
ses travailleurs. II est intéressant d'analyser l'évolution Je  cette tendance 
générale au sein d'une trentaine de secteurs d'activité, ainsi que nous le 
présente le tableau IX. 

A. UN SECTEUR PRIMARE RESTREMT 

Dans i'ensemble du secteur primaire, le progrès technique est consi, 
dérable depuis une vingtaine d'années et la population active de ce secteur ne 
r e p r k n t e  en 1966 qu'un tiers de la part qu'ellc occupait en  1946 dans 
la  population active totale, tandis qne la valeur de la production doublait. 
Les tra nsforrnations sont particulièrement furtes dans l'agriculture où la main* 
d'muvre totale est presque trois fois moins importante en 1966 qu'en 1946 
et on la praiuction en valeur a augmenté de près de 50 pour cent. L'agricul- 
ture quéikmise, malgré ccs changements, demeure conservatrice, à base d'ex- 
ploitations familiales, de culture intensive et le plus souvent la polyculture 
l'emporte sur la monoculture. Malgré les hausses de production, les irnpor- 
tations alimentaires augmentent considérablcment et représentent prés de 
305% d e  la consommation humaine totaIe. Même si la dimension moyenne 
des exptoitations agricoles reste inf Erieure à celle des provinces canadiennes 
Ics plus productives, on n'en constate pas moins un agrandissement de la 
dimension moyenne des fermes. 

Le progrès technique a également pénétré très fort l'industrie forestière 
qui emploie trois fois moins d'hommes en 1966. La pêche a conçcrvé une 
certain? stabilité, on peut noter une modernisation de la flotte dans les toutes 
dernières années. Les mines ont connu une expansion continue, la valeur dc 
la production y a progressi: au rythme de g , ~ %  par an sans que la part 
de ce secteur iie change sensiblement dans I'ensemble des activités. Le dégon- 
flement du çecteur primaire donne une idée de l'importance dc. I'cxod? rural. 
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B. U N  SECTEIJR SECONDAIRE FAIBLE ET DESEQUILIBRE 
La valeur de la production du secteur seconJaire s'est accrue Je  30070 

pour la période de r $116,1965, suit 7,5% par annEe '" mais l'emploi a w sa 
part relative diminuer- légèrement dans le même tenipc. malgré une augmem 
tation abwlue de 55$;  soit r :5% par an. On remarque en même temps iinc 
corrélation t r k  élevée entre le taux de croissance du produit intérieur brut et 
te taux de croisrance .je la production rnanufac turière. 

L'accroissement total de l'emploi Jans I'écontirnie québécoise pour la  
pér ide  rctenue a été de 1,8!?8 par an, la moyenne de I'accroiççement total 
du secteur manufactiiricr a été d e  1,5$h par an. Voici dans le taMeau X 
comment sr situent Ic; r 8 branches d'industries du québec. 

TABLEAU X 

Vdrialitns d e  I'cmploi rclon Ics branches ; n d i ~ i i i c l l c s  
(2.irèbec. rg46'19651 

variation de la 
taux d t  

part relative 
nonibre branchea varilfion 

danc i'rmploi total 
de  branches  industrielle^ annuelle 

d u  6ecteur 
de l'emploi 

nianufacturicr 

construcrior 
produits miiiéraux nou métalliques 
appareils éIi~ctriqiier 
nirublcs 

9 produirs chimiques 
iinprimeric, idition 
alimente e t  boissons 
pf trochimie c~rbochirnie 
produits m i  tilliquea 

caoutchouc 
papier 

v?tements 
rexciles 
bonneterie 
bois 

matériel de  transport 
3 tabac 

cuir 

SOURCE : Gilles Lcbel, ~ l o r i z o n  1980, p. 161 e t  1 8 4 .  

12.  Gilles Lebel, iior:zon 1980, p. 1 7 2 ,  graphiques 8.1 c t  8-z. Dans Ic rapport dc 
Higgins, Martin .:r Raynaiild, le tableau 2.0 montre que le sectcur secoudaire 
(fabrication plus conetrucrion) au Cour6 de  la période 1946,1966 a connu son 
niaxinium en valeur en ~952 ,1953  avec ~ X , I %  du P. 1. B. C. P. e t  son niiniv 
mum en 1966 ;ive: 36,]C'r du P. 1. B. 
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A u  Quéhcc, I j hranchcs siir I S in i t  ~ I ~ T I U  dc.5 h a u ~ x s  absolues d2 
l'cmploi, niais s<ulcmeilt 7 ont a r i g m ~ n t t  leur t a u x  dans I'çmploi total du 
srct:.ur mnniifacrurier La moitié dcç hranclics ont cu un ~ J U K  de croisanil:  
annucllc qui d+norair In nioycnnc attciritc par I ' r n x n i b l c  dc I 'kanarnis,  
soit I , R ~ E  c t  I I  d'critrc clics dépaswirrit la n i i i y c n n c  i i t t c in t c  p a r  i':njeniblz 
du s s c t ~ i l r  m;iniliacturicr. mit 1.j:; par au. Trr.ijs b r ~ n c h e s  o n t  c o n n u  iin 

déclin marqiif - .- crlles clu matEric! dc t r ~ n s p u r t ,  d u  t a b a c  c t  du c u i r  - 
qui sz rcfléte ;~utniit dans leur tnux ~i tpat i f  dc. v;iri;.ttirin i l r inuel le  q u e  d a n s  
la dirniriutiori dc l t u r  pnrt dan$ I'emplni rntdl Ji1 v c t c u r  m a n u f a c t u r i e r  a u  

<ours dc la pFriod,-. 1g-p5+rg65. 

Si l'on suit l'évolution dc la calcur d; la prodiiction du  sectsur secon- 
d a i ~  on remarque que  depuis r 94fi, c'est ln pri~rliicti~in d c  hieiis non durablcs 

TARLEAI! X1 

secteur Q u 2 h ~ i  Oncarin Clnada  

bois 
mcublt. 
prcdui ts  ~né ra l l iq i lu  reqroupés 
matériel de rrdnsport 
appareils Cr iiiarérid t'lccrriquc, 
produit? ~nin,-raux non inétal!iqueî 
rnanii(actiirc3 d i v ~ r ~ t s  

biens durùblcc 

alimenrs rt h o i ; < ~ r i ~  
tabac 
caoutchliuc 
cuir 
textile 
bonneterie 
vêtement 
papier e t  produirl- connexes 
imprimeric, tdirion 
dérités du ptrrole  et d u  charboii 
p r u d u i ~ s  chiniiqucs 

hiend non durable: 

tutal manufactures 

4 . 7  

r . 4  
ri.  r 

' Comprend métal primaire., produiis métalliques (i l'cxcluslon dcs  rnarhinc: r t  J m i  

maciriel de t ransport ) ,  machincric (sauf le 111acéricI é lcçrr ique) .  
h j u i c  A U X  f i t a t d n i s ,  cn 1968, 5 8 , 7 5  ddc l'emploi manulacturicr itair cunci l i t r i  J,in+ 
les srctcurs  d c ~  hicns diirablcs. 
S O ~ I R C Y  Gilles LchcI, Horizon 1980, p.  195, [ableau 8.7. 
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qui a connu la plus forte croissance. L'éconornic quPbémix dépend à 58,795 
des industries produisiint des biens non durables alors qu'cn Ontario ce type 
d'industries ne représente que 59,870 de l'ensemble, Ces industries ont I'avan. 
tage d'être moins sujcttcs aux mouvements conjoncturels mais aus i  l'incon, 
vf nient de représente r surtout des secteurs moins dynamiques, à croissance 
rézulière mais lente, i salaircs plus faibles, à technologie moins avancée la. 

A I'inverse le QuEbec n'a que 41,3% d'industries de biens durables 
contre 6 0 , ~ s  en Onlario. Ces branches industrielles n'ont pas Ies faiblesses 
que l'on vient de c i tx  à propos des industries de biens non dumbles. Le 
tableau XI rcflctc cc ,r  retard B du Québec par rapport à l'Ontario. 

La répartition d: la prliduction manufactunére de zo bmnchcs d'indus, 
tries seion le niveau di: lcur prclductivitk, tclie qu'elle c ~ t  notée au tableau XII, 
confirn~e pour I'escenticl cc qui apynraiisait et cc qui avait été observé dans 
la distinction industrits dc I?iens Jiirablcç ct dc Iiicns non d u r a b l ~ .  Lcs 
productivités les plus f iiblcs ccirrcsFonJcnt aux industries de biens non durables. 

Ce dernier tablr au fait :galcmcnt ressortir 1'Evolution dualiste des dcux 
provinces majeiircs dii Canada : Ic pourcentace d'emploi daiis 121 branches 
d'industries à faible ~roductivitb e t  de dcux fois plus élevé au Qufbec 
qu'en Ontario, mit J ?  5; .  eontrz 1455, mais reste plus faible au  Québcc dans 
l a  branches à forte ~ r d u c t i v i t f .  

Mais c'est le F~OSSSSUS m2mc de cr~iissanc~ des différentes branches 
selon le niveau de leiir produc-ivitf qui rcnd le mieux compte du dualisme 
économique : pour I i  période rq56,rq66, l'augmentation de l'emploi dans 
les branches i forte prorluctivittl: c.t prcque trois fois plus élevée en Ontario 
qu'au Québec, tandis qu'cllc dcnieurc plus faible en Ontario qu'a11 Québec 
dans les branches i f;iible prciductivitii. Pour la pEriode 1g60.1g69, la répar, 
tition des inve~tisxmr:nb cumulCs montre que lc Québee totalise d c ~ x  fois 
plus que l'Ontario daris les secteurs à faiblc proclucrivité tout eri conservant 
son retard dans les ser.teurs à forte produetivité. Ainsi I'kvolution économique 
de la province canaJierine,fnnc;ai:e et de la plus importante province eana* 
dienne,an~laix s'avèrt tout à fait divergente. Des différences de cctte nature 
se remarquent égalemint entre MontrGal et le reste de. la pruvincc. 

C. PRI!PoNDIXANCE D U  SECTEUR TERTlAJRE 

Aujoiird'hui le secteur des activités tertiaires iiccupe une part majcurc 
dans l'économie quPhtcoise avec, en 1966, 54,6% J e  la v;ileur ajriutéc ct 

11. Dans les branches iiid~srriellcs ~uivantes  le Québec repréecntait p lut  de su'& 
du total dc !A iii: in,J'uriivrc. ca~i~irl!c~i~ie : \ ,~LP.II ,CIII ,  LCIIIIC, b ~ . n i ~ c t [ c r i ~ ' ,  cuir c t  

tabac (cf. Regarr!s sur I'indiisrrie qiit:bécoiac, Québec, h l i n i d r c  dc I'liiriusrr[e 

et dii Comm~rcc,  lirochurea nus 1 ,2 , j -q ,  196ï,rgbB). 



in 
TABLEAU XII 

5 Relation rcssourcc~production, emploi er: productivité - scctcur manufurtuner 
R 
VI (Canada , O n h r i o  xuébec) 
n. 

hrnnches industricllcs 
répartition des répartition de  l'emploi augmentation de  I'emploi investisscmcnts cumulés 

I 966 1956.1966 1960-19.69 
Canada Ontario Québec Canada Ontario Québec Canada Ontario Québec 

;. % % % 
3 p ~ ~ d ~ i t l t . i t é  ~ O T ~ C  

r - dérivés du pétrole e t  du charbon 
2 - tahac 
'4 - produits chimiqucfi et connexca 
4 - papicr rt produits connexes 
s produits minéraux non métalliques 1 j7 i=  3 a = A  
k - indiistrie mécalliquc primaire 
7 - machinerie {saut matériel tleccrique) 
8 - 1natirie1 de transport 

prodrrctivité moyenne 
9 - aliments c t  buiseons 

J 
r o  - caourchouc 
r I -produits métalliques (sauf machine 

et matériel de transport) 
r z  - i~nprimerie, édition c t  

industricç connrxes 
I 4 1  

I 3 -- appareils et maréricl éIcctriqucs 
r 4 - manuIactiires diverwa 

psnductiiiitz' faible 
I 5 -- hriis 
16 - tcx tile 

I 
17 - iricuble et articles d'ameublement 
I 8 - boiilietcrie 1 2 1  1 4  3 3 6 6 8 9 6 1 1  

r y - cuir 
2 t i  - vEtcnicnt 

~<>t,:i 771 :.rtuj~cturcs ( 1 0 0 )  ( 1 0 0 )  (100) ( 1 2 )  (18) ( 1 6 )  ( 1 0 0 )  ( 1 0 0 )  (100)  -- 
Note : I'item I I  est inclus dans l a  productivité forte pour l'augmentation de  I'empIoi. 
S O I ~ K C E  : Gilles Lebel, Ho~ izon  1980, p. 198. tableau 8.8. 



~ 9 ~ 7 %  de l'emploi, ce qui place Ic Québcc parmi Irs i.conomics les plu6 
rnndcrnç? Lc sccteur dcs scrviccs a coniiri i t s  d<riii?rt.s ,inn&.i de tr:, fart* 
!ccroisecnicnts dc maiii d'ceuvrc dans le cummcrcc e t  les comrnunic~tions. 
puis viennent lc finnnccmcnt et l'adminictratirin piibliqiie, e t  enfin ICS ;~n t rcs  
xrviczs La catfgorie c autres eervic<'. v comprcnd I'éducaticiri. la santé, les 
~ r v i c e s  commerciaux les ~ervices  ci.mmunau t ,iircs. Ic.5 divertissements, 1c.s 

dépenscs d'hy~lEnc, le;  hôtel^. ~ . t  restaiirant~. O n  notcra. ce q u i  pcut expliquer 
son attirance, que la croissnncc d e  In mnin-d'cruvrc J,in? Iec wrviccs est nioins 
ernsible au rnle~itisscnicn t d e  1'c~~nnsii.n kconomiq~ir. 

secceirr tcrti-lire augmente réguijèrcmcnt ct <a iiroportinn de main+  

d'cr~ivre cmpInyGe supérieure h la moyenne ca nadicnnc pour une valeil r dc 
production équivalent: cqt saris doute d u c  i l a  stritctirre dualiste de I'éconri 
mie québécnise, c'est-3,dire à l'effet conjugue Jcs fonctionc E métmpolitaines B, 
et hautement productive de Montréal, rt au cr retard r de certaines activités 
tclles que le commerce de cisrail ou l'administration publique, les plus forts 
accroiwments de main+d'criivrc conccrnant le commerce de gros e t  les cornT 
municarions 0 1 1  trolivcra rlni~s le tablcau IX la pnrt qu'occupent ces diffé, 
rentes branches en 1546 ct en 1966. O n  prfvoit qu'en 1980 les trois quarts 
de Ia poprilatroii nctive du  Qudier  travaillcront clan5 le secteur tertiaire. 

En dtfinitivt. Ir Qiiéliei scnihlz avoir une fconomie très moderne e n  
con:idirant la rtnicture générale des aetivir;~ Economiques et la valeur ajoutée 
par chacunc d'elles. Cztte structure u caractfr ix  par une forte prépondérance 
du scctzur tcrtinirt ci par I;I pxrt i ~ b l e  et décroissante des d c ~ i x  autres sec- 
trurs. Une comparaism xvee I'rnqnible du  Caiiadn et avec les E t a t ~ U n i ç  
pcrmcttra de s'en renclrc coniptc'. En 1965, comnic on pcut le voir au tableau 
XII1  la :triistiirc écoriciiiiiquc gi!ii>ralt. di1 Qiiébec sc rapproche dr celle des 
ÉtatsTLTnis r t  5,- trnui.2 m h c .  npparemmciit R en avance a sur la structure 

1 9 6 s  

Q uébcc Canada t .lT. 
P.b E . C  P. E .  P. E. 

primaire 6 9 1 O I Z  6 7 

secondaire 
tertiaire 

.--A- - . -- .- - - 

a Selon la détinicion dri Conscil Ecnnniiiiqiic di1 Canada 
b P. = production 
E. = emploi 

SOURCE : Gilles Lebel, E'on'zon I 980, p .  245.  



moye.nnc de5 activi t f  s du C;iiisrl:i, Tout<f{.Jis, cette inoyeiine recuuvrc une 
structure économique rlualist~. qu; 1'011 [>C~{( JLI  c'n pnrtic, miiii: cil p~irtic 
xulemcnt rldns Urie C O I I ~ I ~ ~ T : ~ I S O I I  c'ntrr Ir: Quchc'ç CC 1'011tario ct que l'on 
comprc~idra n i icu~ en yrerinrit connaisrîilicc. d ~ s  ccntres dc décisiori et de la 
propriété du sapital, ainsi quc cles particularitcs clt. la population active du 
Qué ber 

I I  
Abondance el  Ialble inobilldé 

de ta maln-d'maure 

CES caractéri~tiqucs quéhicoiçes du triivdil, t':iiteur de prduction, sont 
liées aux particularités rlc Id populariori cünadiznnc. ir.int.ii5r: parrrii les autres 
populiiticins d'Amérique du Nord. 

Le Québec a siuvcnt donn? I ' ima~e d'une population à croimnce 
r;lpidc, pcu f0rrii.k tecl:niqucmrnt r t  fourni5s.int unc maind'rzuvre à b n  
marché, Ic clicap Lbùr dc; grandcs cumpagnIcs, ou encore d'une popul~tion 
particulr>rement viilnirabli .lu chômage et cunfincç clans des activir& csuno- 
iiiiqut '~raditicinnelles à fdiblr productiviré. S'agit-il di: clichés ? (Zuels x\nt 
aulr)iircl'liui Id ri;iture et le profil de  cette population ? 

En premifr licu on rnppcllcra ses caraetcristiques démographiques 
gEn?rales, puis seront étudiés les c l i v~rs  asprcts de la populntion açtivc qu>bC+ 
(aise. erihn I'arripleur du chômage retiendra notrc ;ittriitim. 

Au rcicnsrmcnt de 1971 ", le Quibec avait nne populaticin de 
6 027 764 habitants Fur uri térriroire dont la supcdcie dipassl:  cic ci ooo milles 
îar rk ,  ce qui correspond à une trGs faible densité de peupiement. En fait 
seul le Sud cl,- la province est vraiment peupli., ct l'mcoumène utilisé atteint 
envirnn go aliu rnilles carrés 15- 

Dans nirinde cicçiderital, le Québec apparait cr'ininic unc rigion forte. 
irient urbanikc ~iuisqu'au rrçensemeiit de 1966, Lin trouvait dans Ics villes 
78,3% de sa populaticiii '\ Depuis le recensement de 1911, la population 

r4- Sraitrrique,Canada, bulletin qriotidien, 25 avrd 1971, p. 3.  
1 5 -  En incluant Ie L a b r ~ d o r  la supcrficic ratale du (luibec ,irteiridrait 707000 

niilles carrés ( r 8 5 2  ooo kniz). 501t approximativcmcrit celle du Mexique ou 
encure 3 lois ccllc de I i  France u u  6 fois ccllc de la  Grandc,Brctagne : Ia 
province de Québec n'a jamais recuunu le jugenicrit du Conscil privé Eixant sa 
frontière nurd,cst i l ' a v ~ n t a p c  dc Id province de Terrc+Neuve. 

i 6 .  Anniraire du Canada, i g6q p 1 67 
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quékcoise est majoritai.-ement urbaine. O n  peut remarquer également quc le 
chiffre absolu de la population mralr n'a guère varié depuis 50 ans bien que 
sa part relative s'ameniise constamment. La population rurale qui atteignait 
I 038 ooo pemnnes en I 921 s'élevait à I 229 ooo perwnnea en 1970 et s'est 

toujours trouvée proche de ces deux chiffres pendant un demi,siécle, tandis que 
la part de Ia population rurale par rapport au total de la population occupait 
une place deux fois moindre en 1970 qu'en 1921. 

La province de Québec présente une caractéristique primordiale dans 
son peuplement. C ' e t  le seul terntoin: d'Amérique du Nord à être majoritaire- 
ment peuplé de Canad,ens francais. Clads comme Frauçais d'origine dans 
1' Annrraire dic guelet: ou l'Annuaire du Canada, Ics Canadiens français 
repréxntaut 80,7% d e  la popiilation québécoise en 1971 ; le reste de la popu, 
lation québécoiçe, r g,3 78, provient ~ r t o u t  des iles Britanniques, I 3,' %, OU 

de divers autres pays, <.za/c. Cette large pripondérance des Canadiens iran, 
ç a i ~  dans le Québec en z5t un trait spécifique majeur qui se reflète également 
dans l'usage d e  la l a n p e  française qui était parlée par 8 8 4 %  de sa popula- 
tion " en 1971. Pendant lougtemps l'usage de la langue française était lié 
également à l'apparteuance à 1:i religion utholique qui est celle de 86,7% 
de la population en I 97 1. Donc originalité d'uue population dont la langue et 
la religion 4e distinguent du reste de l'Amérique du Nord. 

Depuis toujours 1,: Québec avait la répu tatiou d'avoir une population 
prolifique, ce n'est plu: le cas aujourd'hui, milis le v t h m e  d'accroissement 
de la population est denieuré encare très important dans les vingtcinq années 
qui ont suivi la guerre ln. De 1946 à 1971, la population passe d e  3 600 ooo 
à plus de 6 ooo ooo d l  abitants, avec un taux d'accroiçsement de 2,s 5 par 
an le qui place le Q u é b ~  parmi les régions au monde ayaut connn   en da nt 
wtte période les accroiements les plus rapides avrc un  taux de plus du 
double de celui des pays d'Europe occidentale, mais mmparable à ceux d'Amé- 
rique latine, d'Afrique :t d'Asie. Cette forte augmentation de la population 
cst due à Ia fois i une ratali& élevée, une mortalité faible et une immigration 
importante. Ces trois causes apparaiwut dans le tableau X W .  

Cependaut, on uo!:era la baisse continuelle du tnux de ~ t a I i t é  qui a EG, 
dans un pas& ericore r-!cent, l'un des plus forts de Ia race blanche. Ainsi, 
on o k r v a i t  pour la décennie 1946.1955, daris le comté canadien-français de 
Gaçp&oucst, un  taux de nataiiti de l ,ss% avec une mortalité de o,84C/o suit 

17.  Rosaire Morin, l'lminiprntion AU C h n d a ,  Montréal, Editions de I ' k t i o n  natio- 
nale, 1966, p. 47. 

r8.  De 1951 à r966, la moyenne de perionnei par famille s'établit à 4.1 pour l'en- 
semble du Québec :c à 3,5 pour Montréal (cf .  Anriunire du zuébcr. 1970, 
p. 160). 

I 9. Gilles Lebel, Horizon I 980, p .  I O .  
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un taux d'accrai-,rnent naturel de 3,71% 'oO. Pour cette période-là, les taux 
de natalité su+ricurs à 47L sont fréquents dans les régions rurales, mais le 
taux de natalité l1 pour l'ensemble du Québec est de 3,05 % pour la pé r ide  
de 1946+195o et de j$S pour 1950.1955, 

Les causes générales de l a  diminution de la natalité tiemient à un chan, 
gement dans la pyramide des âges, à l'urbanisacion, à l'évolution du sentiment 
religieux, à la divulgation des mGyens eontraceprifs, et peut,être à une perte 
de confiance des Canadiens frangajs en Ieur avenir collectif, du moins par 
Ia c revanche des berceaux 3. En vingt ar.5, le Québec at passé d e  la catégorie 
des pays à forte natalité à celle des pays 3 faible natalité. 

La chute rzçente du taux de natiilité au Qliébec demeure inquiétante 6i 

elle se poursuit" ; dans le contexte astucl ccttc évolution pourrait conduire 
progressivement à la disparition du peupic canadjrn,français. Depuis 1967 
le taux de natalité et depuis 1969 le taux d'accroiwmcnt démographique 

T A B L E A U  XIV 

années population taux en pourcentage 
(cn milliers) natalité mortalité accroissrment immigration accroisrement 

naturcl dEniographique 

N o t e  : à p r t i r  d e  ~ 9 6 9 ,  le nombre des cléparts du Québec I'emporte aur le nonibre 
d'inirnigranri. Depuis In  Seconde Guerre moudiale, cette migration négative n'était 
apparue qu'au cour* dca annfca 1946,1947,1948 (cf. G11Ien Lebel, f i o ~ i z o n  1980, p .  r 1 ) .  
5ol;uce : lu Siriidrion ~c~tiomiquc. Québec, B. S. Q. ,  1969, 1970, 1971. 

20. Raaul Blanchard, Ir C ~ n a d s  fratiqais, Paris, P .  U. P., c Q u e  saieje 7 3 ,  1964, 
P. 17. 

2 1 .  Aitnuoirr  di^ ' i iébrc .  i966 ,  r967, p. 261. 
2 2 .  Une Iirnitdtiun dcs nuisGsnsrs s'était déjà m.înileitée au coure de l a  grande dé, 

pression uli l e  taux d e  natslicC était tonibé é a 4 , I  pour  mille. Pdr  contre par 
suite de la pauvretf. d e  la faiblesse des soins, Ic taux de mortalité é ta i t  beau, 
coup plus élevb, 1 I pour mille cn 1931,1935. dans une population plus jeune 
qu'aujourd'hui (cf. Antiuirc du guébec, 1966,1967, p .  261).  



du Québec w n t  infbricurr. i I*i moycrinc çanadicnne. Dans Ir: mcme remps 
leç iinmigraiits iiéo-qiibi.cc,is s'açsiniilcnt en majoritt à la ropula t ion angle, 
phorie. 

Par ccintrc lc t.iiix i lc  mottalit? qui atccignait I,I 7; ~ * n  19g1~1g;j dans 
~ 1 1 2  pupularion plus ,cunt. qu'auji:urd'hui, s'est ahaisg CII I 969 à 0,677b. 
La faiblesse du  taux de nir~rtaliti. tient au peric nombre relatif d e  
vieillards dans la pupiil;+ t ici11 i't aux  pr~igrks niédicaux. cetrli faible mortalité 
donne ainsi ;iu QuiLsei: des taiix d'accroisjemrnrs naturels hoilorables d e  
l'ordre de I O  pour inille, si 011 les compare aux r ~ u x  moyens des principaux 
pays industrialisés ". 

B. LA STRLTC'URE DE LA POPULATION ACTIVE 

Examincins tout d'abord la population i charge qiii est comparable 
aujourd'hui ;i la mopmne dcj pays indu~trialisés après avoir été beaucoup 

Td4BLEd4U XV 

RFpn~riri.,ii , I I  la populoiibn 
par gToupes d'rigcs Jmr quelqrrrs puys e n  1370 

inuins de 
65  ec p lus  total de  r5 ana  r s à 6 q  ans 

Allemagne 
France 
Italie 
Royaurnc,Cni 14.n 6 3 , ~  r 2,8 100 

~ t a t s U n i s  28.3 61,9 9.8 100 

Japon 24.0 49,' 6 9  TOO 

Canada 30 .3  61.9 7,a 100 

Qnébec (1966) 33.6 6 ~ , 3  6 1  100 

SOURCE : B ~ S I C  S t o t i s ~ i ~ ~  o j  the Commuriiry ( 1 9 7 1  j ; A ~ i n u c i i r c  du Canada, ry7i ; 
Anriuairc d u  2uébcc .  1072 ; l'.I?conom I C  1972.1980. Éru,les, Conseil éconoinique d u  
Canada. 

3 3 .  En 1970, Irs t3nt s'établissaient a i n ~ i  (d'après Basic Sratistics 01 i i ic  Corn. 
murirly, stat:stical Office of  the E u r o p e a n  Cnmmunities. 1971) : 

, I U X  de natalité 

A l l ' m a ~ n c  13,? 

France 16.7 
Iralic 16,5 
Ruyaume~Uni  r 6,: 
U.R.S.S. r735 
Etats-Unis 18,z  
lapon 18,9 

~ O I A X  dc  mortalité raux d'accr~issrmcii  t 

TIOtuscl 
1.4 
6.1 
7 * 0  
4 ~ 4  
9.3 
8.8 

r r , 6  
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plus frine qu'eux surtout avant 1966. D'après le reccrisement de 1966, ~ 3 ~ 6 %  
de la population a mciins r g  ari:: et 6,176 plus dc 65 aus, soit uri total 
J c  j y , ~ r h  ; dnrii la pnpulaticin c n  i g c  de cr;ivnillcr cst mnsticuée dii 0,37& 
dc la pcipuiacian t~italc.. commc Ic montrc Ic tableau XV. 

Le groupc dcs pcr5ciniic.a à chargr, moins de 15 ans ct plus dc 65 ans, 
est resti. tr2s important ;lu Qu2licc depuis 1946 jusqu'i  1966 iin se maintenant 
i environ lor/o dc la populricion tut-aIri Cependalit cctte population à charge 
rie devrait être que d e  3576 en 1976 2 4 .  La proportion de jzunes de moins de 
r j ans devant contiuuer à avoir une part moindre tandis que cille des person, 
nes âgées de plus de 65 ans verrd sa pdrt augmiiiiter de 6,r e n  1966 à 7.1 
en 1980. L'dge mopcn dc la poputatlon québl.eoisii traduit ce vrcillissemïnt 
progressif ; il i tnit  de 28 aIis depuis 1s fin dr  la gucrrc puis passii à 28,s ans 
cn 1966 et 29,6 c n  1970. 

P a r  ailleurs, la population a c t i v e  québtcuix '-' ,i ipniiü drpuis la fin 
dc la Seconde Guerre irioridialc uii taux d z  croisaancc tri.$ rapide ec sans doute 
unique pdrmi les pays ocçidc~itaux, a i t  2,4C/c p;ir ;III. c'cs:.a.dire un accrois, 
sement de prEs dti 2 5 %  cntre 1946 e t  1968 cnrr<~poiidxi t  à 750 000 pcr, 
sonni-s, cc qui porte à z zoo ono pcrsonties en r $8 la pripiil,itinn active 
quékcoise. Cettz augmentatioii r:ipide de la main+d'ccuvrc québtcoise cst due 
à la ç r o i ~ a n c t :  acc2lér;e de la popiil;ti~in en ip d e  tr;i~aillcr, à l'immigration 
i.t à la Iiausx du  taux dc  partiiipatiiin fhirnind a i l  travnil. D e  1948 à 
1968, 1;i populatiori totale augrncntc dc. 1,3~;. ~ c ~ I c  d'àçe actif de z,z%, la 
main-J'rruvrc. tactalc dc 2,+%, lrl m,iin~d'riruvrc. t>miriirie de 4,1r/o, remploi 
J< =,=Tc. 

Unc comparaison interriatioiialii priseritée daris 12 tabliiau XVI ainsi que 
IL'S pr>visions pour 1980 moiitrcnt les transformations profondce, qui devraient 
en résulter p r u r  l'économie du  Québcc puisqu'en I 5 ans Ia population activii 
dcvrait y augnienter de 5 5,6 S. Tou te fois, i'ti.volutioii démograplijque réeentc 
pcrnict dc pcrixr quc 2zs pr>visions m i t  uri pcu trop optimistes. 

L'dugmentation consid2rablc du  nonibrc dcs femirics au  t rava i l  rxpIiquc 
e n  bonne partie Ia furte hausse de populncio~i active pas<+ ou futurr  J U  

Qu2bcc. Dc 1946 à 1968 1z taux de population active féminine par rapport 

zq.  Gillts Lebel, Horizun 1980, p. 28. Les perspectives d'évolution d é m o g ~ a p h i ~ u c  
a u  Québec on t  éré longiicrnerit >tudit:cs A n s  les o1rvrapi.s rliivat~ts . ] ~ c q u ~ s  
IIenripin et Jacques Légaré, Évo1u:ron dérirugraphirlire du  9 u é b c c  e t  d e  .ier 
rcgions. 1766,1986, Qut.hcc, Les Prcsscs de 1'üniversitG Ldvat, 1970. t j +  p. : 
Jacques 1-lcnr~~in et Yvts Mart in ,  In Populution dri 211ébct c i  dc rcr i i g i o i r j ,  

1 9 6 1 ,  I $8 1 .  Qiitbrs, Les Presses de 1'UnivcrsitE L;iv.ll, ~ 9 6 ~  i :O p 
' 5 .  Dans dc nc in ibrcur  docurncnts statistiques canadiens c t  qii,!bkoia ta pcipulatian 

acrive i a t  drnumm>c nidin,d't~ii\rc et se trouve ain,i i1;'diniil : B L1 pop t~ t l i t i~ in  
acbve civile bt: compost rlc la partic de 13 p i i ~ u l a t i o n  civilc hors .nstiturion. i g i r :  
dc 1 4  :iris ou F1us, gui, durant l a  sciri,iine de réltrence, était  crnployGc du rn 
chônisge. % (Arinuairc Ju Cdnsdd, 1971, p 8 g 8 ) .  
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reflètr le dualisme de 1';conomie canadienne e t  plus encore de I'Economie 
quibkoi.c où Montr2al wnnait  une différence semblable avec le reste d e  Ja 
province. 

Lc chômagc cxccssif semble la con&quence des dominations Econoniiques 
q u e  ccinnaisccnt les Canadictis français et de la vulnérabilité J e  l'économie qué, 
bécoise aux mouvements conjoncturels sur  IesqueIs elle n'a que  peu d e  pouvoirs. 

Les efforts des gouvernement: fEdEi-al et quC&cois depui.i quelques 
années e t  quelques palliatifs çociaux. tc!s que l'as~urance,chûmagc, n'ont pu 
changer fondamentalement i'importance du  mal. Mais qu 'cntcnd~on par ch& 
mage au  Canada e t  au Québec? 

Les chfimeurs comprennent toutes lcç pcrçonnrs qui, durant  la semaine 
d e  référence : 

a)  étaient sans emploi e t  cherchaient du  travail. c'est,à,dire qui, duran t  
la semaine d e  référence, ne travaillaient pa5 e t  si: chcrihaient un 
emploi ; les personnes qui auraient cherché du  travail mais se trou, 
vaient temporairement malades ; les personnes miscs A pied pour une 
période indéterminée ou proIon<Ee et lcs personnes croyant qu'aucun 
emploi n'était disponible dans la lucalitk ; 

b) les personnes qui ont  été mises à pied tempriraircmcnt pour tout? la 
stmaint,  e'cst,à#dire qui attendaient d'ctre rappc lks  à un emploi 
d'où elles avaient été licenciées Four inoins de 30 j o ~ r s * ~ .  

Examinons comirient ce taux J e  chcimage a évolué au cours des années 
récentes. Après avoir connu pendant quelques années au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale u n  taux d e  chômage égal ou inférieur 
à 376 qui corrcspondait souvent à uri suremploi de la rnain~d'auvre,  le Qutbee  
a depuis iinc quinzaine d'anntes dt.s taux d e  chômage exeessiveirient élevés si 
on les cnmparc aux autrçs rFgiiin5 industrialisks du  monde occidental, ou  
même aux autres régions canadirnnes ; le chôniage représentait, en 1961, 
p,;% de la popul,ition active et s 'hait  abais& pour l'année la plus favorable 
a 4,7% en 1966, pour des raiçons eonjoneturelles liées à la préparation d e  
L'Exposition universzlle d e  I 967 b Montréal, comme le rnoiitrc le tableau XVII. 

Le taux d e  chôniage clevé depuis qneIqucs a n n k s  eoïncidc cependant 
avec un rythnii. d'accroiscment rapide de la création d'emplois nouveaux, 
mais ct. rychmc est j u q u ' i  maintenant insuffisant pour suivre celui de la crois, 
u n e z  dc la pcipuiation active. 

27. Anniioirt du Caqad4 197:. p 898, ou  1969. p. 8 2 1 .  Cette déîinition est plus 
;tendue que celle de 1'I.N S El?. en France. Cette diAérence de définition, con, 
juguée avec un chbrnag-r pluà abondant, la i t  qu'avec une pnpiilatinn arrive hiiir 

moindre quc celle dc la Frsncc. le Québec ait parfois atteint en chiArea 
absolus un  nombre comparable de chômeurs. 

EJeu de dominarion 



TABLEAU XVIL 

Main.d'muvrc. e m p l o i .  chcîmagc 

Québec 
( e n  milliers de personnes) 

caux de chômage 

rnain+d'o:uvre emploi chômage Québec Ontario Canada 

1 9 ~ 5  3,02  3 1,912 
I 966 2.1 1 1 5  2,o I 6 
1967 2,19.j > , G R o  
I 968 2,117 1,082 

1969 î,ig.> 3,131 

1970 3,317 3 ,  T 44 
'971 * , 3 Y  4 1,=97 
'971 2 , 4 2 5  3,114 

Souuces : $uébec. siriation économiqiie. 
Canada, r969, p. 817. 

1971, p. 3 5 :  1965, p.  4 0 3  ; Anniraire du 

r LES CARAC'T~RISTIQUES DU CHOMAGE AU QUEBEC 
a) II existe de fortes disparit;~ r5gionales, environ du simple au dnuble, 

entre les taux de chômage des régiuns défavoris':es (Gaspésie, Saguzna y, 
Abitibi) et ceux drs région5 en expansion économique (Montréal). 

b) Le Québtc suit avec retard les reprises 6conorniqut.s mais les Ecarts 
entre les crcux et les sommets des cycles économiqurs y sont moins prononcés 
qu'en Outario. Lt. QiiEbec souffre prnfondément et même davantage des crises 
t.t du chômage, mai: &riéficie dans une mesurz moindre de l'expansion ; 
It:: éearts sont plu5 forts dans l'expansion quz dans la rkccssion. 

c) Le chomag~: touclit. fnrtemsnt les jeuries travailieurs entre 1 5  et 
24 ans ; ainsi en 1968 le taux moyen de chfimage était de 6.55;h et atteignait 
10% chez les jeunes de cctte cntigorie 29, alors qu'il dépassait à peint. 5 %  
dans le5 autres c~tégciries d'ige. 

d) Lt. chrimagt est davantage le lot de la population active masculine. 
Ainsi en I 968 le t a i i ~  J e  chômage masculin était le double ciu le triple de 
eelui de la population fkminine (tableau XVIII). 

e)  L ch8mage des travailleurs masculiiis s';!èvc dans les catégories d'âge 
plus avanci ; ceux d(: plus de 65 aris sont les plus touchés, après la eatégorit. 
de I 5 à 24 ans. 

28. Conseil économie uc du  Canada, S i x i è m e  e x p o s é   inn nu el, septembre 1969, p. 1 5 7 .  
29. Gilles Lcbel, Ho.izon 1980, p .  56. 
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f )  Les variations saisoiiiiièrcç J u  taux de  chômagr mnt  t r k  assuséeç ; 
cc taux varie presque du simple a u  double entre Icç mois de  septembre- 
oetobre (faiblc chômage) et janvier+février,mars (fort chàrnage). Ainsi c n  
1968 il y avait gg ooo  ch8mzurç au mois de  xp tembre  e t  189 ooo au  mois 

dc mars, eri I 1369, I 24 ooo chhmcura au mois de çeptembrc c t I 90 ooo au 
mois d:: mars 

a. LES CAUSES DU CHOMAGE .4U QUEBEC 

a) Lc haut niveau d e  chômage est Iié à u n  t ~ u x  d'accroisocmeut très 
rapide de la main-d'œuvre. Comme cil taux est u n  des plus f levSs parmi les 
pays industrialisi.~ par a n  de 1946 à 1968) il y a moins de raisons 
de s'étonner du  hau t  niwiiu de chfimage. La remontcc r k e n t e  du  cliômage 
dans les annécs actueiIes (196 j, r 975) correspond également à la hausse accmr 
de la main+d'œuvre. 

b) La structure industriells explique égalrment le n i v e ~ u  élevé d e  
ch6mx~;c : économie plus autoiiome davantage pour  le marché 
quékio i s ,  forte prnportj:in d'industries traditioiinelles et de production d e  
biens non durables faibIernent dynamiques et f a  ibIcment exportatrices, handi* 
eap plus aeccntué par Ic niveau des t a n f s  réels. Tous  cc5 facteurs expliquent 
le retard Je5 reprises et dc l'écart moins accentué entre Ics creux c t  Ics somA 
mcts des cyslcs éeonomiqu~s.  Lc.i mouvements conjoncturels d u  ch8mage reflè, 
tent la structure économique particulière d u  Qu:bec. 

c j  Le Quéki~'~ est soumir à une dominatirin économique extérieure ; 
leç ceritres de dicisinris économiques majeurs s l i t  aux É t a b , ~ l i i ~  ou en 

TABLEAU XVIII 

Taux d t  rhômagc par sexe et  groirpcs d'ûgcs (1968) 

tain dc ch;;ninge: cn puurceiitage 
groupes d'âges 

masculin féminin toral 

1 5  et plus 7 A  4 .O 6,s 
T S  - 2 4  TI,? 6,: IO,O 

25 ' 4 4  6 1  h 5  537. 

4 5  ' 64 6.3 * ,O  s,= 
65 C r  plus  7,I 0,o 56 

SOLIRCP : G i i l e ~  Lebel, Horizon rg80, p.  76 

3 0 .  La S i t i i ~ t i n n  iccnoinique, Québec Ministtrc dc  I'Indtistrie c t  du Carnrncrcc, i967< 
p. 20 ; 196y, p. zq (d'après la Main-d'miivre, Ottawa, Bureau fédEral Je la 
st~ristiquc, çat. 7 1 o n r )  : cf. aussi Orto Thur, r La situdtiun Cconoriiiqur du 
QuJbri  8 ,  Forces, no r, hivrr 1967, p. 45. 
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Ontario, et les prcmièrls restrictiom d'embauche frappent les industries qué, 
&coizcç, Cette domina,ion économique est doublée d'une kgrégation E:ontr 
mique. Les employeur: étan t en majorité anglophones xront  naturellement 
enclins à rnibaucher dt: préférence des coIlaborateurs et des employés angle* 
phones. Dans tous les tas les Canadiene français et plus cncore lm unilingues 
français seroiit les plus défavorisés 

d) Le manque dr formation professionnelle de la main-d'muvre e t  Ia 
faiblrçse gf nérale du niveau d'instmction 

e )  Le climat plus froid les hivers plus longs puvcn t  ralentir 
davantage l'activiti ioinomique que dans d'autres régions plus tempérées 
comme la Colombie britannique ou l'Ontario ; cependant, ce désavantage, 
dont i'importanse reste à mcsurcr, pourrait être c o m p e d  par des situations 

privilégiées au poirit de vue des rransports et  de la proximité des marches 
de conçomma tion. 

f )  La faible rr.o-iilité de la main,d'œuvrc québi.mise exFlique aussi 
le taux ;levé de chÔma6:e. Cette faible mobilité se coniprend ai&ment puisque 
c'est  eul le ment clans le Québec que le Canadien frangais a quelqucs chances 
de travailler dans sa Ia:~gue et plus encore de vivre dans sa culture. Quitter 
le Québec c'est un peu g: s'exparrier B. 

g) Le taux de cYÔrnagc élevé chez les francophilines cst aussi la con&- 
quence de la faible moli~liti des capitaux anglophones aii Québec 3 4 .  

3 .  LES REMEDES AU CHOMAGE 

Ils devraient erre diverçifiés, aussi forts que les causes mêmes du mal. 
Pour Ic moment, on se limite à des Falliatifs : accroitre la mobiliti 
dc la mainsd'œuvre, dl!centrahr hors dc Montréal, accroître l'assuranse, 
chômage as, mais çon niveau, qui peut atteindre ou dépasser le salaire minimum, 

3 1 .  La Comniission rayale d'enquête sur  le bilinguisme et Ie biculturalisme a pu 
établir que même lorequ'iis sont biIinguee Irançais.anglaie le8 Canadiens françaia 
à iiivcau d'instructic~n égal ont den iaiajree et une sécurité d'emploi plus faible 
que leut0 compatrioies Canadicne anglais. Hors du Québec, dana lee provinces 
de l'Ontario et d u  Nouveau,Brunawick, les Canadiens frangaia sant également 
parmi leri population 3 défavoriséea. 

3 a .  La Situation icono*niquc, Québec, Ministère dc l'Industrie et du Commerce. 
1968, p .  14'16. Aussi Annuaire du guébrc, YQ~E-1969, p. 411, tabIeau ra : 
aChÔmeurs de 14 ane er  plu8 e l o n  le niveau d'inecruction, février 1960 et 
1965 v .  

3 3 .  La Sittucion éconoiniquc, Québec. Ministère de l'Industrie er du Commerce, 
1966, p .  36.18, amplitudes aaiwnnièrw ; e t  au& Annruiirc du S!uc%cc. 1968, 
1969, p. 409 et 416. 

3 4 .  A. Raynauld et G. Marion, a Une analyee de la dieparité interethnique des 
rcvenue B, Revue éc~inoiniquc, vol. 3 3 ,  no I, janvier 1973, p. I * I ~ .  

3 5 .  Annuaire du Cana&, 197%. p. 916. 
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tend à institutionnaliwr un chornage professionnel. Les chômeurs entretenus 
paraissent bien être liés au dualisme de Iëconomie québt:coise qui juxtapose 
un niveau de  prestations sociales 6x4 selon les normes du Pcteur économique 
le pius dynamiqur et  le plus riche, au ~ ro f i t  du sectsur retardé et dépendant 
où la fragilité et la faible &munération di's emplois a fini par rendre plus 
attraganres l'inactivité et 1'assurance.ch~mage. 

En définitive le chernage important qui sC.vit au Québee est lié aux 
caractéristiques de sa pcpulation et à la dGpendance qui caractérise son éco. 
nomie et sa société. 

11 1 
Lee  eemtree de décisiorne 

et Iri proprl6té da cupiLaL 

Parmi Ics centres dc décisions économiques majeurs on peut retenir les 
entreprixç et l'État. Leur poids dans les dfcisions pcut varier x!nn le degré 
d'intervention de ['État, la dimension et Ie dynamisme du sceteur privé. Au 
Québec nous retrouvons ces acteurs maieurs mais parmi Ies entreprises il sera 
b n  d':tablir iine distinction entre, d'une part, lcs petites et moyennes entre* 
prises plus tra Jitionnelles et autochtones et, d'autre p a n ,  les grandes firmes 
extérieures ou de niveau international. Mèirie si Ics secondes l'emportent par 
la valeur des expiditions ct de I'cmploi, les n'en marquent pas 
moins leur rnvironnement économique et le reflètent ; leur nombre et  leur 
activit: 1e:ir donnent une place dans la structure industrielle quéEcoise, à 
tel point que l'on pcut parler à ce point de vue d'une économie d u a l i s ~ .  
De plus, ces deux secteurs économiques P distinguent nettement au niveau 
de la propriété du capital. Nous examiiii'rons tout d ' ab rd  les principaux 
centres de décisions économiques avant dc prkenter la propriété même du 
capital. 

A. LES CENTRES DE D ~ ~ I S I O N S  h2ONOMIQUES 

Nous allons Etudicr succc~sivement les pct ites et moyennes entreprises, 
les firmes in terna cionales, I'intfnlention iconomique de  lq??tat. 

K. LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Elles sont surtout familiales et même de typc artisanal. E1lc.s sont majo. 
ritairenient canadiennes~f r,inçaise3. E n  I 96 r ,  PG% des établissements du 
Québec employaient moins de 50 personne!, représentaient 2 2 , 5 5  de la 
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main-d'rcuvre et  I 7,751 de la valeur des ~x~kd i t i ons .  La msme année, 93% 
des établissements quebScois em ployaient niorns de 100 Ferçonnes et  rzprésen. 
taient 3 ~ ~ 4 %  dc l 'cm~loi O n  voit à la fois le nombre de petites 
entreprises et rn même tcmps lcur rnle économique qui e s t  Ioin diEtre propors 
ticinnel à ce nombre, alrirs qu'au mcnir moment les établissements de plus de 
200 employEs nr  repr;~irntaient qur 3 , 5 %  de l'enseinble des établissements 
mais ernp!ciyaient 52,47b de ia rnain,d'muvre c i  atteignaient 60% de la valeur 
des exp:ditions. De jnn côté, la pravince d o n t a r i o  ava:t davantage de grandes 
entrcprises et  nioins dc petites entreprises familiales. 

Mais que peutcon dirz au Québec dc ces petites et moyennes entreprises ? 
Nous aIlnns nous référ.r à la tliésc d'un Américain, Normari W. Taylor 9', 

qui révèle dzs iiaractérijtiques de ce milieu économique. 

o )  Le cornporten ent de l ' i n d u s t r i e l  conildien-francais 

Norman Taylor c herche pourquoi les Cariadicns f ranqais participent si 
peu à Ia dircctjon et au diveloppcm<nt de I'économie J e  leur milieu ; il 
examine les attitudes et  comportement de 5:  hommes d'affaires dorit 32 fran- 
cophones ~t :O anglophones, dans cinq régions industrielles : Qhéhcc, Mont- 
réal, Sht.rbrcioke, Trois,:livières e t  Victoriaville. Les cntreprises appartiennent 
i trois scztcurs : cuir, fer et  acier. 

IL cc: 1 1  participation trks faible des Canadiens f r a y a i s  à la 
dirccticin de l'industrie manuLacturière du Quibec. LCS Canadiens fraiiçais 
dirigent dcs entreprises plus pcti tes, ayant moins d'cmplogb et un capital 
engagé plus faiblc. 

11 existe parmi les explications de sette situation unc thiise puremcnt 
géographique et écononiique expIiquant le retard industriel au Q ~ é b e c  par 

36 Louis Rcbcud ,  < Lcs pctires ct moyennes cntrepriscs B, Relations, no  309, octobre 
1966, p .  168.17~ : également LOUIS Reboud- je R81c e t  In place dcs petites et 
moyennes  rnrrcprisc. d u n d  le q u é b t c ,  Québcr, C .  O. E. Q., aoùt 1966, 180  p 
Dans cetrc dermère i rude  Louis Rcboud envisaee le r j Ie  des  petitrs et :noyenries 
entreprises a u  Q u t t c c .  Leb P. M E. peuvent E ~ r e  définies selon dcs critères 
oociologiqucs, persorinalisation des rapports  patron,ouuriere et patron,clicn téle, 
des critérea techniqiies o u  quan t i t a t i !~  tels qne  Ie profit ou la valcnr ajout:e, et 
c'est hnaiement par insuffisance de statisriques le critère du tiers e t  de la moitié 
qui  est appl ique a u  Québec T i r  I'auteur. Les  pctites entreprises e r ~ o t  celirs qui  
groupent  le tiers d e  la main+d'œiivre de toutes les entrepriscr du becteur 
o u  de l'économie, le: moycnnts  celles qu i  g roupen t  l a  scconde moitié d e  l a  na In ,  
d ' œ w r e  La liste d t s  secteurs à petits ct à moyena Ctablissementa que  fournir 
cet te  é tudc  donne m e  idéc approximative dee secteurs industriels canadiens. 
français. 

3 7 .  Norman  W. Taylor. A Srudy oJ Frciicli Canudiarld l n d t u t ~ o l  Er.trcprcneurfi, 
thèse de doctorat.  Yalc Univcrei~y,  1957, ou r L'industriel canadien,lran5air et 
aon mil icua,  R e c l i : r c l i c s  ~ o c i o g r ~ p h i q i l e s ,  vol. I I ,  no 2 ,  avr i l ju in  1961, 
p. 1 1 3 ' 1 5 G .  
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la localisatiun ln. Pour Taylor, cette thèw nie le prohlème tel qu'il x p a m  
à !'intkriciir du  Québrc, cllc nie I'influcnce der valeurs cui tuel lc .~.  Nous 
penwns Egalcmcnt qu'on ne pcut nég1:gc.r cet aspect qui J eu et a encore 
une influcncr consid?rable. Naus  prd'érons croire que i'activité économique 
&pend pnncipalernent des homnics e t  que le milieu humain a une irnpor, 
tance dilcisive dans le Jiveloppement économ!quc. 

Les inHiicnccri culturelles marquent les valeurs et les aspirations de la 
société canxiidic!~ ne-française ct sont un des factcurs Iss plus significatifs du 
modr de cornpartement 6conrii:iique des Canadiens f r~nga is .  Les hypothèses 
de Tayior sont les suivantes : 

Lcs chcfs d'entrcpriscç m n t  issus des couclies sociales Ieç moins instruites 
e t  les moins privilégiies parce que le statut attribué aux affaires cn 
tant qiie profession est pcu Clcv;. 
La direction des entreprises rnanufacturi>rc.s canadienneç.franr;aiscs a 
un cnractérc famiiiiil niarqué ct  la stcurité de la famille conduit à des 
politiques conservatrices dans lcli a k i i  tes. 

Lc chef d'entreprise canadicn+français tend à g a r d a  e n  main propm 
la dircction JE w n  en t repr i~z  sur  le plan tinancier e t  administratif. 
Cette pratique constitue u n  obstacle. 
Les relations ont  un caractère pcrmnncl entre le chef d'entreprise 
e t  ses employés ou  ses concurrents. C e  qui rcstrcint la liberté d'action. 
Deaucoup de manufacturiers canadien5,franc;ais se préoccupent peu de 
suivre i'évolution du marché et de s'y adapter.  C'e3t u n  camporte, 
ment irrationnel. 

Retardons d c  pluç près quclqucs-unes d e  ces hypothèses. Lc sens d r  Ia 
famille drins I'odrninistraiion des araires au  C a n a d a  français : ces traits .ie 

sont f o r g k  cravers des générations de vie pays.zrine dans le t ~ d r c  des pa- 
rûis5es eanadiennes+françai=5, Les Canadiens franiais hont individualistes, o n  
a mëme di t  a un inrlividualisme J e  la famille 3.  Tl est f rappant  de constater la 
grande diff érence de  mentaliti dt7s chefs d'entreprises c a n a d i e n ~ f  rany a i s  et 

caiiadicn~anglais.  Les Canadiens français ont Ir sjoiici dc la famille, de la 
&cun'r2 ct ne veulent pas de  risques. 11 y a coiifusion des compta, 
biiités privées et de  cclle de  I'entrepri:~ ; le il>veloppement de I'entreprjw 
est relié à la dimension, à la composi~ion d e  la famille. 

Les trai ta particuliers de 1-individualisme d u  chzf d'entreprise canadien. 
jranrais : w n  individualisme s'explique par l a  re~l iershe d 'une indépendance 
da n i  I'cxereice d'activités beaucoup plus modestes que chez Ics Canadiens 
angrais. P a r  exemple, au  Québec, en rgg 1, il y avait une épicerie pour r 89 

38. Albert Faiicher e t  Milaurice Larnontagiie, u History of Industrial Developmenr m, 
rn Jean-Charles Fslsrdcau, édit., Esrdis sur Ic g i i i b e c  conrcmporairi, Québec, 
Les Pressc~  de I'LTnivcrsité Laval, 195 3.  p. 13'37. 
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habitants, et en Ontario une pour 256 habitants L'individualisme s'exccœ 

dans toutes les prcifcs; ans : indépendance des avoc;rts à l'intérieur d'une 
étude légale ; individus-15rr.c. dans le Iogcment : à prcuvc les escaliers exté, 
rieurs en tire4muchon i MontréaI ; indépendance Egalcment dans la jeunesse 
des chefs d'entreprises r:anadieiis.Irançais : puisqiie la moitié des interviewés 
étaient dan5 !a vingtai1.e ou près de 30 ans ; recherche d'independancc en 
recourant aux banqncs 1. moins possible et préfirencc pour l'aiitofinanccmcnt. 
O n  peut noter aussi le 81Esir de conwrver une mainmise complète sur radmi, 
nistration de I'eiitreprist : le rapport entre Ic nombre d'administrateurs et le 
nombre total d'employés rst moins élevé que dans Ies entreprise9 canadiennes. 
anglaises. Différences dr mentalité vis,à,vis de la croisance : les Canadiens 
français voient bt~aucou 3 plus d'obstacle5 quc les Canadiens anglais dont la 
moitié ne voient aucune limite au développement dc Ieiirç affaires. 

L'imper tancc des relatirins personnelles dans In conduite des affaires : 
l'aptitude d'nne personne à reniplir telle e t  telle fonction n'est pas jugée 
uniquement siir 1:a hase de critbes objectifs, les relations perwnnelles jouent 
un rôle important coniirie dans les 5ociétEs t r ~ d i t  ionnelles. Un candidat chez 
un crnploye~ir canadicn-!'rançais fera valoir ses relations. U n  contremaître qui 
change d'usine sera souvent suivi de ses ouvriers. 11 est dificile à nn chef 
d'cntrcpriw de congédici. u n  employé ancien. R81e impurtant de la sympathie 
et du paternalisme mai,i en termes de rentabilité, de profit, cette attitude 
condnit à l'inefficacité. 

O n  rcmarqiie Cgalement une difficulté à adapter le climat d'affaires 
nard~ambricain et un  rlanque d'assurance dans les transactions avec des 
honmes d'affaires dz langue anglaise. II existe enfin un coniplexc d'inférioriG 
à l'fgard dcs Anglais ; les CanaJiei1.s fran~ai;  ont souvent moins confiance 
dans lcurs produits que dans ceux du Canada anglais ; souvcnt ils utilisent 
en priorité la langue an~laise et même avec des entrcpriscs de leurs compa, 
triotes. 

Enfin, ces cornpu-tcments dcs chefs d'entrepri;es ianadiens,français 
découlent très fortement dc I'histoire du 18e et du igt  siècle e t  Taylor va 
jusyu'i dire : 

Ccs traits w ract:ristiques de la sociécé canadiennc,françai,sc. tradition. 
nellc SC rctrouvent. sans doucc quelque pcu altiris, chez les Canadiens 
franc;ai5 d'aujourd'liui. L'homme d'affaires subit cncorr, de fac;on trés 
rnarquEc., I'influenc: dcj modes traditionnels de comportement. L'écono- 
mie des Cariadie~i:; français du Qnéhcc est bake eçsentiellernent sur 
un capitnlkme de lype I 8 e  si& ... Au Cours de la période qui a suivi, 

3q.  ~ r i r v i 6 i i i e  recenremt.tt du Canada. Ortxwa,  Bureau fédiral d t  la  catist tique, 
105' 
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le décalage entre Ics points de vue des deux grnupes est resté le nitme ; 
le 19e siècle n'a d'ailleurs laissé que ~ c u  de traces chez les Canadiens 
français, 

Nous aUKIn5 l'ricçasion de revenir dans le chapitre six svr le poids de cette 
histoire, y compris celle du 19. siècle. 

En résumé, il existe iine ausoçiation trés forte des affaireç et de la vie 
familiale ; il faut que leç premières crintribuent à la Gcurité de la famille. 
Les se l j~rnade  meta -nt rares et mal mis par leur miljru qui se pose la question, 
eornrnent dçvenir riche ct rester honnéte. La séçurite cst jugée prkférable à 
l'accmiorcment de la richtsac. La famille a des obligaticlns viç.à+vis dc I'cntre, 
prise. On veut conserver la propriété de I'entrcprise ct l'on ne fait pa5 de 
distinction entre propriété et  admini~tration. Pour l'auteur, IFS polit~qucs des 
entreprises canadicnnevf rança jrç sont traijitionnelles sur le plan économiqur ; 
c'est un univers i'.conomique di8 ércnt J u  monde nord-américain. 

Ces considératirin': nous font prendre cnnxicnce Je  la réalité et dc 
la sptiiificité d'un miliru capitaliste canadien-franqnis juxtaposé i cclui des 
petites et moyennes entreprises canadiennc.i+anglaiçes auxquelles i l  cs t  souvcnt 
sutmrdonné, abstraction faite de la domination exercre sur i'enscmble par 
les uIigcipcilc$ nm;ricaius. 

b) f r o g ~ l i t É  d e  l'entreprise cdnddienne-française 

La diffc-rcncc dans le nombrc ct la gestion des petites et moyennes 
ent rcpriscç sanadiennes~f ranqaises par rapport à cclles du Canada anglais se 
manifeste malheureusemerit ausn dans un plus grand nnmbre de faillites qu'en 
Ontario '". Les faillites f r m c  plus de victimes au Qu:bec que partout ailIcurs 
au Canada comme lc met cn relief une ob:crvation des %ries statistiques canas 
diennes par province montrant le nombrc de faillites de 191~8 à 1 ~ 4 9  Le Qiiébee 
a presque toujours le plus grand nombre absolu dc faillites au Canada, et l 'kart  
par rripport i l'Ontario s'accrcit à l'approche des eriscs tionomiques. 

Par ordre J'imrclrtance, lcs faillites se prdui jent  dans l'industrie d'a 
bord, dans le eommerce ensuite, et enfin daiis 1t.c wrvices. Dsns Ici années 
de guerre et dc rcsonvcrsion écontimiquc, le Québec a eu le plus wuvcnt deux 
fois plus dc faillites que 1'Ont;irio. pcndnnt la Seconde Gucrrc mondiale il 
en a mcmc quatre fois plus avcc un maximiim de 4.8 fois en 1946. Pendant 
ICS années dc la grande crist le Québec a cu une a dcux fois plu5 de faillrces 
que l'Ontario. 

Il faut  1ioti.r qiic dans prçsque tous les secteurs, avec unc accentuation 
dans l a  +riodil 1931, ig41, 1i. ntinihre de petitcs entreprixs est pIus grand 

40- Rcné Durocher. a Pourquoi plus de faillites dans Québec que dans I'C)ntario? B, 

llAciiraliid éco i i~miq i~c ,  vol. 26, no 4 ,  janviersmars 1951 ,  p. 705,749.  
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au Q u é k c  qu'en Ontaiio dans des proportions variant entrc. une et quatre 
fois. II y a donc plug dr. faillit= là où il y a plus de petites entrepriws. Mais 
tout cela n'empêche pa; la petite eritreprise ontarienne de faire mirur que 
la petite entre prix  québécoise. 

O n  peut se drmaiider alors s'il n'y a pas deux peupies, deux cultures 
netttrnent différenciées, dcs caractères ethniques distincts qui se manifestent 
sur le plan dc la formaiion, de la tradition ct d'un État d'esprit. 

En somme, cet &:art tiendrait aux faillites surtout nombreusfs dans 
I'industrie, à une diffzrciice dans la structure fconomique étant donné le grand 
nombre de petites entreprises au Québec, aux sollicita~ions pIus nombreuses 
des syndilrs québictiis et au manque de compétence et de sens des affaires des 
entrepreneurs canadiens frariçais. 

Toutes t e s  remarques montrent combien il existe un  milieu économique, 
un type d'cntrepriçes et d'entrepreneurs propres au Québec ; ces entreprises 
existent à de grandes firmes travaillant Four de vastes marchés 
souvent internationaux ~t fonctionnant selon des modcs de gestion typique, 
ment américains. 

2. LES GR.4NDES FIRMES 

Zie Québec cornpic un  bon nombre de grandes entreprises, souvent 
de dimensions internationales mais dout le contriile, le pouvoir de décision en 

TABLEAU XIX 

Scctcur étranger e n  pourccnugc du riiial de I'iridwtrie de c h m q ~ ~  p~owince 

industrie 
moyenne rg6s -1968  

Québec Ontario 

agriculture, forécr, pëche e i  piépcagc 
mines 4 0 ~ 6  
manu factures 60,3 

constmction 
transport, entreposage, cornnunications 

ct services publics 

commerce de g r w  J*,* 3 9 ~ 7  
commerce de détail 2 7 , ~  36,3 
services fin anciere 21,3 -i5,6 
autre3 srrvices 4r.9 1Q.r - 
SOURCE : Herbert Gray, I.u~,~oR sus lu mairri~c écoiiomiqire du milieu nationcl. Cr 
que nous coÙtcnt Ics invrrtisseinenrr érraiigns, Montréai, L z r n é a c L e  Devoir, 1 9 7 1 ,  

P. 37. 
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quasi-totalité EchaFpent aux Canadieiis fiançais. CF.S grandes entreprises sont 
présentce dans ics trois grands secteurs d'activité 2cnnomique. 

a) L e s  oligopoles extérieurs 

Toutefcrs. au Qubbec la domination des grdndes firmes extirieures se 
manifcstc ;i dcux niveaux : l'industnr Iégèrt crt dominée par  Ics AngloCana, 
diens c t  l'industrir lourcle e t  la pliis hvancée cn  technologie est domintc par 
ieç Amrricains ". Çi l'on considère ccs deux dominations ensemble 1'éct:nomie 
quéEcoisc cst la plus dépendanrc de  toutes ; toutcf~ii?, si l'on ne considlire que 
la domination des É t s t ~ , ~ n i s ,  le Québcc est braueoup moins dépendant, moins 
que l'Ontario par excmple ; la propurtirin par industrie du revenu imposable 
dcs sociétés de droit canadien attribuable au scctcur itranger permet de s'eii 
rendre compte ( tab l~au X I X )  ''. 

Par ailleurs, uuc enquetc du  ministère fédéral de la Conçornmatinii ct 
dcs  corporation^ a kvélé que 1;i concentration iiidus:rielIe est plus forte au 
Canada qu'aux l?tats,Unis. En ~965,  au Cana:la, Itis 50 plus irnport;~ntes 
entrcpriscs maiiufacturikrcs r cp rkn ta i en t  36% J e  la valcur ajciutie par l'in, 
dusrrie, tnndis qu'elles ii'rn reprknta icnt  que 25% en 196; aux l?tats,Unis. 
De plus, cette ccincentration s'accroit régulièrement e t  la dominatio~i de mar- 
chés r ég ima  ux la rend plus forte encore 43. Mais Ic classement dcs entreprises 
industriclles selon l'cflcttif des employés montre que 1'Ontatin a \ieaucnuF! 
plus de gmsçes entrcprixs qiie Ic Qu&c et même dcux fois plus dans ies 
cttEgories d'entreprises employiiiit plus de  r ~ o r i  pcrmnnes 44, et Four l'en- 
çemhle des entreprises, 12 valeur ajoutée par FCrWnne est un tiers plus élevée 
en Oncano qu'au Québec. 

QucIles Sortes d'entrepri~cs trouvc,t,on au Quibec?  Pour nous limiter 
aux plus graiidcs firmes industrielles retenons sûui toute réwrvc, et  à titre 
indicatif, la liste dcs eiitreprises suivantes classées selon le nonibrc J'employks 
cr présentée dans le tahleau XX. Un J pu classer en trois catégories princi- 
palus les industries iiistallfes au QuGbec 'V 

4r .  zui rontsôlr I'i:iinomic du x u é b c ~  7, Les fiditions du Patti  québécois, r Le 
citoyen /3 b, :971 ,  p .  24. 

Le probltmc d u  contrôle excrcé par I fs  Américains i s t  abordé dans  une perspecd ''' 
tivc canadienne d r n i  rorrragr de Kari ùri:t, lo Cnpiruhhon trnnpuiile : 10 
mdininise a m i r i c a i n r  sur le Criada, prk!ace de Jacques Parizrau, Québec et 
MontréaT, fidirions de l'Homme, i p ~ z ,  2 2 0  p .  ; et dans m e  perspective princr, 
palement quibécoise dans le dociiment de 11 knlécltrdri~in des syndicati natio. 
naux intitulé : N e  compiom que TUT nos ~ T D ~ T C I  moyens, Montrésl, Scrvice 
d'information, 1971,  I i n  p. 

4 3  e Rapport Bastord. L3 concentrarion indusrrielle est plus forte ic i  qu'aux t t a t s ,  
Un16 B. Ir Devo i r ,  z r  décembre 1 9 7 1 ,  p. 9. 

4 4 .  A n n i i a i r e d u C a n ~ d a . r g 7 z . p . 8 ~ ~ .  
4s. Gilles Lebel, H o r i z o n  1980, p. 168. 
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Czlles qui produisent aux meilleures conditiors de prix de revient e t  qui 
de ce fait sont cornfit ltives sur le marché international. II s'agit le plus son, 
vent d'industries de jirernières transformations recherchant au QuÉhec la 
matiire première ou l'almndance de l'inergie hydm,2lectrique. On peut irtablir 
la liste de ces entrepnçes en ayant comme critére la capacité d'exportation. 
Par la manière dont el'es sont liées aux rewurceç du pays on peut dire qu'il 
s'agit de vraies industries québicoiçes, ce sont : la pàte à papier, Ie papier, 
ïaluminium, l'affinage des métaux, I'électrométallurgiE et  I'élestrochimie. Ces 
industries se situent pr!s des sources d'énergie et  près des voies navigables ; 

Les industries de trarisformatian de type évolué n'ayant pas d'avantages 
locaux du fait de la matière première et ne pouvant soutenir la ccincurrence 
étrangère que par une politique protectionniste. Elles travaillent surtout pour 
le marché canadien qui demi'ure étroit tout en exigeant une productioii divcr- 
sifiée. 11 s'agit di' findiutrie textile de la laine e t  du coton et di' l'industrie 
des produit3 b i s  ; 

L e s  grandes J~mcr  indwiriclles du auébtc  
-- 

emplnyée secteur contrùlc 

Nonhern Electric 11 500 

Dominion Tex tilc ro 500 

Canadian 1 nttrnarional Pa 3er g 800 
Domcar 9 300 
Consolidated Bathurst 8 ooo 

Noranda 
Canadair 

Price 5 800 

L'niud Aircraft 
Bombardier 

appareils ;lcctriques et 
électroniques 

aluminium 

papier 
papier 
papier 

mines 
aéronautique 

papier 

aéronautique 
mécanique 

canad iendanglais 

canadienvanalais et 
américain 

innadien-anglais 
américain 

américain 
canadien.françnis 

SOURCE : Comité de drxunentation du Parti quéMcoie, la Souverainrré rr l'économie, 
Montréal. fiditions du Jour. mars 1970, 160 p. Une liae ~ l u s  mmplète dee graudes 
firmes installées au Quite: et classées =,don la  nationalité du contrôle cst ~réscntée 
dans la brochure : gui c ~ i i i r i l e  l'tconomic dii Zitfiec ?, le Cityen 3 ,  adilions du 
Pani québécois, rg7a. 
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Les filiales de  grandes entreprises amiiricaincs installées au Qukbcc pour 
Enéf;cier du m;irclié canadien G U  du marclié impérial des pays du Cornmon, 
wealtIi. Lcur pouvoir de dicision est i Btro i t ,  Chicago, New York ou ailleurs 
aux États.Unis. Parmi elles il faut mnger ; l'industrie automubiis, le pneumaci, 
que, les apparcjls klcctriquu Elles intègrent le Québec à i'économiz nord* 
américaine. 

Avec les p;cmiére; le Québec mct en valeur sr': ricIiesscs naturelles, 
avec les scccndcr, muvre d'une volontC politique, i l  diversifie scc productions, 
avec les troiriémes. il participe Etroitemcnt à l'activité économique nord, 
américaine. Mais dans leur quasi-totalité ces entrcprixs sunt étranLq rercs au 
milieu quCI+cois dans lequel elles nc recherchrnt qu'une main,d '~uvrc meil- 
leur marché et quelque cadres subaltemcs. 

hl Les a grondes n en t rc f r i sa  conadiennes~françoises 

Par rapport aux plus grandes firmes comment sli situent les entreprises 
canadiennes- franç:iiscs dl: qrrelqiic enverfiurc ? Voici dans Ic tableau XXI, sous . . 

toute rfsenic. un< liste de ccs entreprises clas$es selon !E chiffre d'affaires et 
le no~nbre d'employés. Cette liste ne comporte que des indu3tries manu f act U- 
riéres. En sont done c~c lues  d'importances insiitutions financi>res canadicnnes- 
françaises : Iianques, caisses pupulaires d'2pargne et de crfdit, sociCtés de 
fiducie, cntreprises Fubliqucs qufbkoises dont 1'Hydro-Quéhc est la plus 
considérab1 e. 

L'irnport~nce du mouvement cclopératif québ2coiç méritc d'être souli- 
gnEe. Les Canadiens français detiennent totalement plusieurs coopératives qui 
SC sont hisgcs au niveau des plus grandes firmcs, en particulier celles qui 
apparaisxnt dans Ic tdbleau ci-apre.5 et  qui appartiennent 3 la pmductiûn uu 
à la distrihutirrin de denrées alimentaires. II faut  y ajouter en particulier les 
criopérativcs dEpnrgne et de crédit qui, cn 1972. étaient envinin I 700, 
regroul;nicnt près dc trois millions de sociétaires et contrblaicnt des actifs qui 
dépassaient largement trois miiliards de dollars 

On remarquera que X I  sur 2 5  entreprixs sc situent dans le secteur de 
l'alimentation. Parmi les wctcurs reprisentés on peut citer : la micanique, 
la sidémrgic, la métallurgie, les chantiers navala. 1l:s mines, le papier, la 
chauç~ure, les pièces dktachees pour autos et Ic montage d'automobiles. I'édi* 
tion, I'armemcnt, le textile. On notera la faiblesse dcs cntrepriçcs liées aux 
richesses naturelles du Québec, seulement trois. 

Parmi ces entrepnws. sept sont cotees cn Bourx, le total d u  cliiffre 
d'affaires des 25 entreprises correspond i 10% de ia valeur totale des expé. 

46. Annuaiir du Canado. rg7a, p. 1 3 4 8 :  lc Devoir, 14  mai r p 7 j ,  p. 4 e t  5 
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ditions nianufact~riért .~ du QuEbcc et leur emploi total s'crablit à 3 0  ooo 
perionnes. Ces chiffre; reflètent hien la faible participation canadicnnz-fran, 
çaise i sun iridustrie qui reste domiriec par  les grandes firmes canadiz~irieç- 
ariglaixs, américaines tiu plus rarement européewes. 

3 .  L'PTAT 
En raisnri de 1;i faiblesse de la participaticln ci1nadienne.f r a n p i x  à 

I'entreprisc privée, l'inicrvention dc l'État apparait i bien des Québécois wrnrne 

TABLEAU XXI 

Les 25  plus impo~ianies  cn1r:prises manu,factunércs 
canaJicnnes,lran~aisrr ( 1  967 1 

en t rep ,iscs 
chiffrs nomhre 

d'afaires empluyés 

1 ) Coopérative Iidbrée de  Québec 
a )  Pruvigo 
3 )  Bombardier 
4 )  Dosco Sidhec 
5 )  Marine Industrie 

6)  Marchis Métro 
7 )  Coopérative a~ricole de  Granby 
8) épiceries Richrlieu 
9 )  Québec Poultry 

IO)  Papier RoTland 
I r )  Alfred Lambert 
1 2 )  PédGration des magnrins Covop 
1 3 )  U A . P .  
r q  ) La Presse 
r 5 )  Les Industries Valcai tier 
16) Vachon 
1 7 )  Les Laiteries Leclcrc 
i 8) Donohue Bruchers 
r 9) DcaudeIin 
2 0 )  Groupe minier Sullivan 
11) Melcher5 

1 3 )  Soma 
2 3 )  Le Sulril 
14) Fermc Saint,Laurent 
25)  Dominion Ciirscr 

* Chiffre dbclaré par la  compagiiie. 

197 711 UOO 

182 230 i1C10 

r4 1 784 129 
90 000 000 

P B  64r ooo 
* 83 000 000 

7 1  500 O 0 0  

65 300 <ioo 

* $0  OOL) O 0 0  

35 647 000 

' 3 5  O 0 0  000 

* 35 ooo ci00 

34 362 000 

2 6 6 0 8  1 3 3  
a l  646 uoo  

* az uoo coo 

19 615 63 3 
r 0  ooo  oot, 
18 ooo 0.90 

1 5  8 4 s  a30 
* 1 4  000 000 

1 3  # r d  ooo 
* I a agu ooo 

' 12 O 0 0  000 

' I O  000 O U 0  

- - - -  

SOCRCE : < La C m p é r ~ t i v c  fCdérEe cn t ê te  des 1 s  pre i~~iè res  hrrrics manufacturières 
canadiennewfrençaises B, la P ~ e s s r ,  Montréal, i 6  lévrier rp71. 
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portancc du budget el: du secteur pour mieux mesurer l'intervention 
économique de I'Etat. 

~ ' E t a t  provincial pèse lourdement sur la vie économique du Québee 
par son budget qui dépassait déjà 4,s milliards de dollars pour l'exercice I 971, 
I 972, même 6i le pou~oir  de taxation est partagé à peu p& à moitié avec le 
gouvernement fédéral '-1. 

Par ministère, et pnur les plus importants d'entre eux, les dépenses ordi, 
mires se répartissent ainsi BZ : 

Affaires municipalee 1,776 Justice c t  protection civile 1~8% 
 affaire^ sociales : Rcvcnu  4,7 

famille e t  b i en~é t re  r 6,0 Travaux  publicri T , I  

eanré 16.0 Voirie 3 ~ 3  
Agriculture et colonisat im 3 . 3  Autrcg rninisréree 6 6  
fiducarion 1 9 , g  Scrvice de la de t t e  3,9 
Financea r,o Arnorrissemenc 1,s 

Près des trois qiiarts du b u d ~ c t  sont consacrés à deux ministères : les 
Affaires sociales et I'J?ducation. ce qui correspond aux domaines où le gouverne, 
ment provincial a dcs rc~~onsabilitcs cxcIu~ives ou majeures, par contre ses 
décisions çont absente: ou symboliques dans bien des secteurs essentiels tels 
que Le commerce extéreur et l'industrie. 

Mais une présence nouveIle de 1'Etat se manifeste à travers 
les entreprises publiqut:~ dont la plupart ont été crC;ee au eours de la dernière 
dccennie ; leur créatiori s'explique par la prise de conscience d'un retard et la 
volonté de disposer de leviers fconomiqucs ". 

5 1. Marcel Bélanger, Zommission roya le  d'rnquêrc sur la jiscalirt, QuEbcc 1965. 

5 5 1  P. 
5 2 .  Anririaire du 2riébG:c, r97:, p. B I S .  
5 3 .  L'un dee principaiia artisans de cette polifique explique ainsi l'intervention d c  

l 'etat québécois : < La révolution tranquille a, en effet, fait  ipparai t rc  dcux 
idées maîtressea dans  l e  domaine de I'écononiie, qui  on t  fini pa r  sc joindre. La 
première est u n  constat d'impuissance : ausai loin que  remontcnt lea  ~tai is t iques  
disponibles, o n  se rend compte que  le bas niveau des investissements manulac* 
ruriers, Ie vieillis~emeuc de certaines strurtiires industrielles, le rctsrd tcchuolo- 
gique de I'agriculture, un  chàmage habituellement deux fois plus flevé qu'cn 
Ontar io ,  e t  u n  n i i eau  d e  revenu plus  bas que  la moyenne canadicnnc, aont 
autant  de causes O J  d'expressions d'une situation quc  l e *  (orces d u  marché libre 
nc corr igrnt  pan mutes  geulcs. La récession accentuée dc r937  b 1961 a dra ,  
matiré cctte situariun. Si les forces d u  maich i  nc la corrigent pas, o n  doit se 
rervir dc  ~ ' E t i t  priur opPrrr Irs ccrrections o u  Ics rnodcrnisations nkeaeaires. 
La dcuxiémr idée maitrcssc cst d'ordre  politique. Lea francophones n e  jouent 
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b )  Les entreprises  publiques 

Les actifs des entreprixs publiques du Qu2bc.i atteignaient 3,5 milliards 
de dollars en I 966, soit quatre fois plus qu'en 1953. Le secteur public québécois 
qu i  représentait cri 1958 17,7% de I'cnscrnble des sc.c.teurs publics provinciaux 
a atteint 28,2% cn 1966, soit Iégkrcmcnt plus que I'Ontario 4g,1% en 1958, 
mais 28,r % en 1966. Aiiisi le QuChc apparait dks 1966 comme ayant eu le 

plus recours aux nationalisations ou aux créations d'entreprises publiques >'. 

Ln liste dcs entreprises publiques du Quibec et leur date dc crérition 
timojgiient autant de la nouveauté des interventions économiqucç de I'ctat 
que de leur diversité : Régie de: alcools (1921), Société de crCdit agricole 
(rg;6), Raffinerie de sucrc du QuEhee (1943), Office Jcs autoroutes (1957),  
Société d: rticupération et d'exploitation forestière, Rexfor (1 961 ) , Société 
génf rale de financcmcnt ( r 962). Suciété qué!&coise d'explora tiori minière 
Soqucni (19651, Caissc dc dépfit; c t  dc placi%ments (1 965), Srisiété de l'assu. 
rance r5coIte (196~), Siicibté de l'assnrance dcpôt (19671, Société de crédit 
industriel (1967)- Snciété d'habitation du Québce (1 9-57], Sidbec (1964- 
I 9681, Radio+QuEbcc (r g68), Société qukbicoise d'initiatives pétmlii.res 

kq i i ip  (r969), Société de d&veioppem~nt Je  la haie James (1971). NOUS 
préciçerons plus loin les cîractéristiques de cellcs d'cntre elles qui ont la plus 
graride irnportxncs économique, car certaines n'ont qu'un pouvoir d'action assez 
faible et agissent dans les niêmes domaines que ccrraines entrcpriscs 
fkdtrales avec une efficacité économique plus douteuse que lcur rcntahilite 
politiquc. 

Citons les encreprises publiques fcdérales qui paraisselit avoir le plus 
d'jmpi~rtancc pour le Québee (avec lcur darc de criation) : Chcniins de fer 
natio~iaux (r gr g), Banquc du Canada ( 1934) Société RadioCanada (1 936). 
Conseil des ports nntionaiix ( Y g;6), Air Ca nada (1 937), Banquc d'expansion 
industrieIlc (I 944), SociÉté cciitr,~lc d'hy pachcquc et de logement (r945), 
Administration de la voie maritimc du Saint-Laurent (rgg~), Société de crédit 
dgricolc (1 9671, Corporation de rltvcli~ppenient du Canada (1971). Ces 
entreprises agissent dans des scctcurs cssenticls et avec des moye ns financiers 
très supérieurs 5 ceux du Qufbcs, bicn que provenant cn partie de cette Dm, 
vince. Cependant, certaines entreprises publiques qu&!&eoisc,s ont une irnpor, 

aucun rôle économique vrliimcnt importaut au Québec. Le retard accumulé est 
tellcmcnt grand qu'il leur taut au départ un instrument massif de pinétra i ion.  
Cet inbtrurncnt ne pcut itrz que leur gouverneincnt. La jonction de ccs deux 
idées ne pouvait qu'aboutir au développement acciiléré du secteur public ... 3 

(Jacqucs Pari~cau,  i Le Quibec remet4  en cause Ie rôle du  secteur public ? D, 
le  Deucir. ~ u p p l .  : Ic Devoir J g r o , I g 7 o ,  Lc guébec qui se lai t ,  10 décembre 
1970) .  

5 4 .  Raoul B i r h c .  Irs Entrtprtscr pirbliqires au Canada, conre polycopié, Ottawa, 
Universiti. d'Ottawa, 1971, 4 3 1  p. 
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tancc ou un rôle clai dans l'économie de ln  proviricc : tcllcs sont l 'Hydm 
Québec, la Caisje d ~ :  dépôt et dc placenient, la Société générale de finance, 
ment, Siilber, e t  Socjuem. E x a m i n o n ~ l ~ s  brièvcment. 

L'HrJro-%uébb:c est iiée en 1944 de la iiationalisation d'une compagnie 
privée, mais la natiiinalisation de toutes les eomp:ignies privées du Québee 
n'a été effectuCe qu'i:n 1962 "=. Cette entreprise puhliquc est devenue la plus 
importante de toute3 les entmprises que cuntrdent les Canadiens français ; 
sa création a permis l i t  promotion de cadres et d'ouvriers francophones. L'Hydrn, 
Québec est l'un des plus grands producteurs et distributeurs au moiide et 
produit aux coûts lins plus f;iibIes. Elle a donné naiçsanee à un institut dr  
recherches et utilirt: des techriiques d'avnnt~garde, par exemplc des lignes à 
liaute tension de 735 on» voIt5. SI prnduction rotalc d'énergie 6Ieitriqui: repré. 
sente approximativenient &.'c du total candrlicn (m de celle que produit 
l'filectricité de Franr e) 

La production de 1'Hydro Qi16bc.c cst presque totalement de Iënergie 
liydraulique ; il n'y avait en I 971 au Québec qu'uiie centrale tlicrmique et 
qu'une centrale nuc'éaire, mais les coûts croissants pour équiper les rivières 
éloignées devraient accroître au cours des prochaines a n n k  les constructions 
centrales 57. L'électn':~ t i  a jou2 un rcîle décisif da ris certaines implantations 
industrielles des sect r urs Clcctrc~himiqucs et électrornétallurgiques (zinc, alumi- 
nium) ". Enfin, 1'H!*dm-Qui.bec pratique une politique d'encouragement aux 
entreprises quCbicois:s ". 

Un antre instiument décisif pour le di.veIoppemerit du Q u é b e ~  est la 
Caisse d e  dépôt e t  E.e pIocernent créée cn [ri6 j pour recueillir les cotisations 
et verser les rentes Ou. Cette caisse est appelée à devenir le plus puissant instru, 
ment financier au (2uébcc ; çoii actif ntteiennit 1,3 milliard de dollars en 
1970, il devrait attt,indrc 2,6 milliards en 1976, ct 4 milliards vers 1990 ; 
après cette date les rentes versies dépasseront les dépots. La Caisçe de dépôt 

5 5 .  Paul Sauriol, la hlntionalisarion de I'tlecrricité, préface de René Lévesque, Mont. 
réd, editions dc l'Homme, 1962,  1 2 0  p. 

56. Marcel Couture, r Hydro.Québec 1967 2 ,  Forces, nb 1. hiver 1967, p. ~ 7 . 3 ~ .  
57. Yvon de Guise. a Unc histoire qui a 15 ana B, F o r c t s ,  no 7. 1969, p. 1 2 .  

58. JeanClaude Les.:ard, a HydroQuébcc, placement d';ivenir B ,  Porcrs, no 7 ,  1 969, 

P. 4- 
59. Ainsi l e  lui perniet un décret qiii se lit : a La suciité Hydro.Québec peut 

accorder l a  prélérence à une compagnie dont l a  principale place d'affairm est 
située au Québe: même s i  la soumission n'est paa 1;i plus basse B. Cette politique 
prélkrenrielle d';chat se rraduir par une diilErence de 1070 en faveur dcs entre- 
prises québécoisia lors des contrats de fournitures ; 1;i plupart des provincrs ont 
adopté des politiques d'achats prélérent~els (cf R aoui Barbe, les Enrrcpriscs 
publiques au Cam&, 43 I p. ) . 

60. Claudc Pricur, r La Caiase dc dépôt ct de  placement du Québec P, Fci~cci, 
no 2 ,  1970, p. 15 .19  ; cf. kgalenienr Mauricc Chartrand. 4 La Cair;sr de dépôt. 
mythee et réalités P, Crmmrrrr, nuniéro spécial : Ic Poitit 1973.  U n c  rcvuc 
uniiurllc Je I'ér.>iiomic Ju guibcc, vol. 75, no zB, 1973, p. 68-75. 
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est propre au  Quibec ; dans Ics autres provinccç Ics cotiçations vont à Ottawa 

qui se chargc de l'administratinn e t  d u  versement dcs rcntcs. l'excédent t s t  pr& 
aux prtivinccs au  prorata des contributions e t  à t:iux Gqiiiv;ilcnt à cclui des 
obligations du  gouvernement fcdtral (à 3 mois) ; les provinces en font  ensuite 
l'usagi: qu'clles çouhaitcnt. 

L'cxistcncz d r  la C;~i,w dc d c p h  a commenci: à affranchir le gouverne- 
ment e t  1: scctrur public quEh>:ois dcs exigences dcç cartels financien " cn 
fournissant un rkrnroir  a b n d a n t  de  capitaux d u  public qu2Eiiois mis au  
scrvice d e  I'écnn~omic d e  ln  province. La C a i r n  reçoit e n  outre des dCp9ta de 
la Régie de l ' a~~i i rancc~dép8t  du  Québec, Je la Régie dc l ' a~urancc~réco l te  e t  
dc ccllc de+ marchés agricoles d u  Québcc Elle pcut aussi administrer les 
fonds des r é g i m ~  supplcnientaires d e  rentes. 

LI Caisse détcnait en ,969 75:;, dc ses innds en obligations du  gouvers 
riement d u  Qui.hec ou garantir5 par Ii i i  El12 a activC lc marché des obligations 
d u  Québec, de l H y d m ,  dcr. Iiôpitaux e t  dcs collc.ctivités locales : elle participe 
égnlcnient à toute émic~.ion publiquc IaiicCe par dcs cntrcprises dont  I'activicé, 
e n  partir .lu moins, s'cxc.rcc. au Québec. 

t crtation de la Socrl.'tC générale de financement (S. G. P.) e n  1962 
répondait i u n  projet déjà ancicn d e  banque d'affaires ou de développement. 
ElIl: a >tC. IantÉe avec l'espoir de : 

I O  suçcitcr e t  Favoriser la fnri:iation e t  le développement d'entreprises 
industriclles et acse.suiirc.mc.nt d'cntrepriçes commercia 1e.s au Québec, de 
f:lr;on i irl,irgir la bax  dl: sa structure économique, en accklércr le pragr21 
e t  contrih~icr au plein ~ m p l o i  ; 2' amener la population du  Q u é k c  
à partieipzr ail dkveloppcrnent d e  scs entreprises en y plaqant une partie 
de son Iipargnc ". 

II faut dire qiic cet espoir est dégu en partic par suite de la pliaçe difficile 
que la S. G. P. travcrsr actucl1cmcnt sans avoir vraiment connu une expansion 
r ipondanr 'i ce qu'on en a t-sccimpté ", 

A sa fundation, ld S. G.  F. -:st une =ci& mixte dans laquclle le gou. 
vemcment d u  QuEbce ditient la ma,iorité d u  capitaI,actions, le rcstc. étant 
partagt cntre des ccxipC-rativvç d'épargne e t  de er>dit. des inst:tutions finan, 
cières c t Jcs actionnaires individuels jtisqu'i cc que Ic giiuvernernent d k i d e  
en décc.nibrc 1972 de se portcr aequCreur de triutes 1c.s actions u4. La S. G. F. 

6 1 .  Jacques Parireau, 4 Les de?cous ds l'Histoire (1963,1970)  De certaines ma, 
nceuvrcF d'lin syiidicat financier cn vue d e  conserver son enipire au Québec 8 .  

le Dcubir, a fbvrier rg70. 
61. Jean Dcachamps, r Lr sociCrC ~Znérale de financerncnt B. Forcrs, no 5 ,  printenipo, 

été r g 6 8 ,  p 4 .  
63. CIaude Ryari, < La S. CI .  F. après hhit ans B, éditorial. Ic Dttio~r, 7 avril 1971, 
64.  Claude L m c l i o ,  r L  C. D. C. : lin outil nécessaire>, éditorial, le Devo i r ,  

3 I i vnrr  1 9 7 1 .  
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a p A é  des capitaun à 8es débuts et estime aujourd'hui que son rôle est la 
création et le regroupement d'entreprises. E n  1970, elle contrôlait des actifs 
de I 50 millions de dollars et les ventes des filiales du gruupe dépasaient les 
200 milliom alors que I O  ooo perxinnes travaillaient dans ses entreprisesas, 
la plus importante ttant les chantiers navals de Marine Industrie qui repré- 
sente, avec ses filialr:~ Volcano et Forano, la moitié du chiffre d'affaira et des 
emplois d u  groupe :in G. P. 

La recherche d'une plus grande autonomie économique pour le Québec 
s'est poursuivie avcc la création d'une ~idénirgic queEcoi$e, Sidbcc. Cette 
entreprise publique a vu le jour à la suite d'une recommandation du Conseil 
d'orientation éconorlique du Québec : r wmptc tenu de i'utilijation des ma. 
tières premières e t  des rcççourceç énergétiques disponibles, I'étabiiscmcnt 
d'une sidérurgie intégrée dans la province aurait l'avantage de pobr i z r  un 
complexe industriel qui permettrait d'y élargir la base d'industries =con. 
daires 8' B. Aimi le:, industries secoiidaires pourraient éviter de s'approvision, 
ner à Hamilmn en Ontario. 

En 1964 est lancé le projet Sidbcc pour l'exploration miniétil, l'ertraction 
des minerais et matières premières, l'affinage des métaux et de leun sous. 
prduits ,  leur transkrmation et leur vente. En 1960, le Q u é b c  consommait 
un million de tonne:; d'acier ; la première étude portait sur la rentabilité d'une 
usine intégrée prodiiisant 600 ooo tonnes de produits finis par année : fonte, 
affinage de l'acier, laminage. Finalement, il est dicidé en 1968 que Sidbec 
achètara les actions de Dominion Steel Corporation, Dmco, ce qui lui enlevait 
un concurrent et Iiii donnait un marché d'environ 500 ooo tonnes. Puis Ie 
gouvernement d u  Q u é h c  vote 60 millions de dollars pour cinq ans, pour que 
Sidbec devienne en tg73 une sidémrgie intégrée et rentable. La concurrence 
japonaise et europécmnc était plus redoutée que celle des B t a t ~ ~ n i s .  Il était 
cependant prévu que l'on enregistrerait des profits dés 1971. 

Four en terminer avec les leviers économiques l a  plus caractéristiqua 
que s'est donnt3 le l)ufbec depuis quelqua années, citons la Société québécoise 
d'exploration minièie, Soquzrn, créée en 1965 pour disposer d'un centre de 
décisions imporhnt au Québec alors que 80% des centres de dicisions étaient 
à I'c~térieur Entr~:prise publique i caractère commercial et industricl, Soquem 
doit promonvo~r l'uidustrie minière en collabrant à la mise en valeur des 
découvertes minérales faites par d'autras groupes et sociétés, en achetant ou 
vendant des proprié tés minières, en vendant ou échangeant des gîtes qu'elle 
découvre contre des parts dans d'autres sociétés minières. 

65. Jean Deecharnpt, <La  eituation de la  S. G. P .  D, le Devoir, 7 avril 1971 
66. Gérard Pilion, <Marine Industrie, limitée m, Forccs, no 4, hiver 1968, p. 1 5 .  
67. Jean-Paul Gigni.~.  aNaiseance d'une sidénirgic *, Porcçs, no 8,  été r969, p. 7 .  
68. Grne Charboniieau, <La Soquem, ~wiéré québécoise d'exploration minière a. 

Forces, no 6, 19o9, p. T r. 

Une économie d libhcr 



Entreprise à but  lucratif, Soquem lutte dans un contexte de forte con, 
currence avec les entreprises privées. Elle ne s'occupe pas du pétrole et du 
gaz qui' le gouvernement a confiEs à 13 Socif ti québécoise d'initiative ph-O- 
lièrc, Soquip. En 1967, avec 4 rniHiardç de dollars l'industrie minière cana. 
dienne occupait le quatrième rang mondial et le Qutbec en repriwntait en, 
viron 20%. 

Plusieurs de œs entreprises pubriques constituent un succb indéniable, 
d'autres comme la S. G.  F. et peut+Etre Sidbec, n'ont pas encore achevé leurs 
criws de crois~ancc. Ces difficultés sont ducs à des directions trop conserva. 
triccs, à des moyens financiers au départ insufiisants, à une faibIc coordination 
avec le gouvernement ct enfin à la nuuvcauté que représente pour Ic Québec 
francoplione la gestion dc grandes entrepriwaoa. 

L'étude de quelques-uns des inçtniments économiques collectifs les plus 
significatifs montre la volonté, affirmée par l'État qu&icois. d'un développe. 
ment plus autonome et d'une économie aux stmctures mieux intégrées. &au, 
coup de ces initiatives demeurent encore fngilcs mais l'ensemble contribuc 
au renforcement d'une économie davantage au service de la population. 

Nous venons de voir quelle p!ace occupent les petites ct moyennes entreA 
prises, Ies oligopnlcs et l'etat dans 1s contr8le de l'économie qukbicoise. Ce 
pluralisme ct cette inÉgali& des ccntrcs de décisions se retrouvent dans la 
propriété du capital. 

B. LA PROPRIETE DU CAPITAL 

Quclle est au Québec l'importance du capital national? Ce capital 
appartientTi1 aux QuéEcois, aux Canadiens français, ou s'agitdil en grande 
partic d'unc propriété e~tfricucc au Québcc ou érrsngtre au Canada ? Quelle 
est la stnicturc dc ce capital, de quoi se compos~t-i l  ? 

E n  partant des diverses études tentées pour cn connaître l'importance, 
1ch formes et la propriétk, nous aurons une idée d e  ce qu'il est aujourd'hui. 
Nous partirons donc des diverses études réali&es dans cette optique pour en 
arriver aux fvaluations les plu5 récentes et les plus prkciscs. 

Pour l'Évaluation du capital national les études effectuées au Q u é k c  
s'appuien: sur une évaluation forfaitaire reposant principalement sur Im 

69. J a c q u t ~  Pariteau, a L e  Québec remet41 en cause le rôle mfme du lecteur 
public ? *, le Devoir, nuppl : lc Druoir rgror~g70. Lc Ruibrc qui sc la i t .  
3 0  dkcembrc r g ~ o .  

Eflets de domination 



évaluations foncières effectuées par les municipalités et sur diverses méthodes 
pour évaluer les valeurs mobilières (bilans, inventiiireç), ou encore sur un 
inventaire souvent siiccinct des biens dont disposent les Québécois pour la 
p d u c t i o n  des riche:.çes. Une évaluation forfaitaire reposant sur la méthode 
de l'annuité succesmi-ale serait intéresçante mais à notre connaisance n'a pas 
été pratiquée. O n  peiit aussi rapprocher les résultats obtenus par ces méthodes 
des chiffres obtenus Iiar les comptables nationaux pour le revenu national du 
Québec depuis une vingtaine d'années sans uti lwr pour autant la méthode 
de eapiblisation du revenu. Reste encore la méthode du bilan à laquelle on 
ne semble pas avoir tu recours non plus d e  façon systématique mais en fait 
les évaluations d u  capital national déjà effectuées au Q u é k c   a appuie ut mud 
vent sur plusieurs méthodes à la fois. 

L'étude de la propriété du capital nous donne une idée des groupes, des 
centres de décisions riiels qui contrcilent I'activiG économique et qui en retirent 
des avantages marqui!s. Au Québec, l'examen de la propriété du capital fait 
apparaître un problèrne qui a son origine dans la part considérable du capital 
extérieur, ang10,canaiIien ou étranger, principalement américain, dans l'éco. 
nomie québécoise, et la faiblesse de la part du capital contr8lé par les Qué, 
bécois francophones. Le problème est donc I'abçence ou l'insuffisance d e  eon, 
tr6le des QuéEcois -'raneophones sur leur économie 70, une d é p o s a i o n  des 
richesses produites a . r  teur propre territoire, le sentinient de travailler pour 
d'autres, de ne pas se sentir pleinement participants à la vie économique. Une 
situation objective que Von peut tenter de déerire et qui ne peut qu'engendrer 
des tensions sociales et des conflits de plus en plus nombreux au fur et à 
mesure que la prise de conscience de cette situation ira en s'amplifiant. 

Pour des raisoris diverses, Ieç études sur cette situation sont assez rares 
et souvent t r è s  irnpi.écises. O n  peut noter cependant que depuis quelques 
dizaines d'années un  certain nombre d'auteurs ont insisté sur ce problème ". 

70. U n e  étude de  T':A. Angers effectuée en 1939 portant sur la propofiion de  
Canadiene françaia aux divere niveaux de  décision ou d'exécution économiques 
a mie en éviden.:e leur mufi,repréaentation aux échelons supérieurs et leur sur, 
représentation parmi les commis et lee manœuvrea (cf. P.*A. Angers, a La posi, 
Lion économique des Canadicns français dans le Québec B, in R.*J. Bédard, 
1'Essnr iconomiq ic du  xue'bec, Montréal, Beauchemin, 1969, p.  1 ~ 4 , 1 4 9 )  

7 1 .  On pcut citer les a p p r x h e s  dc  ].*Edmond Cloutier eu 19az,  d'Olivar Aseelin 
en i 917, puia 10:s études de  Victor Barbeau, e t  dans I'aprtsdguerre celles de  
P...4. .4ngers, F.oger Vézina, Jacques Milançon, e t  plus récemment Roland 
Parrn teau e t  .4ndrP Raynauld. J.,Edmond Cloutier, a Vers la libération écono- 
mique a ,  in Pris: d r  consticncc écoiiomiquc, Conseil d'expanuion économique, 
1960. p. 3 7  (cité p a r  R. Barbeau, in la Libéra~ion économique dir 3i i ibcc,  
p 61.)  ; Olivar .4ssclin, r Lrs Canadiene français et le développement éconw 
miquc du Canad.i, I 927 a, I'Arrron françtzisc, maidjuin I Q Z ~ ,  p. 305-316 ; Victor 
Barbeau, hlrsurr de n o a r  taillc, Montreal, Le Devoir, 1936, aq j p. Cei divereen 
érudrs ront p r f ~ i n t f c s  dans Rogcr~J .  Btdard, l'Essor économiqur dr. 2uc'bcc. 
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A n s i  c n  1927, une étude 7' cstirnait, à partir dc dnnn+cs dl. ryzg, la 
fortunc ~ T I V S E  des CaiinJirn5 iranqais à 3 200 rnillicins Ji: dollars (dont z 775 
millions au  QuPbi)e) sur un grand total d~ 2 2  milliard5 pour l'cnscmble dc la 
fortune priclr au Canndn ; 1r:s C:inndicns frani.ir3 nc d i spos~nc  '2 ce  riom ment-li 
que d u  septiérnc de la r iehcsr  rni-iadieniic, p u r  unc +le aux deux 
scptii.mes dc l 'en~enible du  C ; i n d d ~ .  Ccs estini.itio~is nnt é t i  effcstri6:s pnur  ln  
prnyriite fonciEm des individus, dc5 inytitucinns c r  dcs ,rici,X-+, s u r  la basrl des 
.baluaticins foncièrrs cffc;cuec.s par  les municipalitts plus une approximation 
de In r i c h ~ s x  niobilikre ranadienne~f rangaise. 

Dcpui,. les estimations qiic Victclr Darbe;iu faisait e n  1936 de la placc 
occupér par les Canadirns f rançnis Jans  !CS divïrscs act ivi tk  écononuqut s '', 
les recherches en ce dom,~iiic nnt fortzniciit progrrsk.  L'ctude la plus comT 
plète e t  ln plus p ré r ix  rst sans doutc cclle qui a Lté mcn2e pour Ia Commiç  
sion royale J 'cnquftc s u r  II- hilinguisine et lr bicuiturali~nie pnr Aiidré Ray, 
nauld sur  N La prnpriétf des entrcpnscs au QuEbcc 7 4  B. 

1 UNE  TUD DE SYST~MATIQUE 
SUR LA PROPRIETE DES ENTREPRISES .4U Q U E R E G  
Cct te  i tude  port,- pur IR prnpri:t: d c ~  cntreyrises privkes au Quibcc 

d ' aprk  dcs doniiécs du recenxment dc 1961. Les scctc.urs qui n'ont pu ctre 
eouverts par I'enquêtc ne r ~ ~ r é ç e n t c n t  quc j,35h de  ln populatirin activc.. Sruleç 
nnt é~ ccinsidfrets les ~ntrc~iriscs sicu;e:. au  Cjukbcr. Un2 cntrçprix est jugée 
irrangére si 50$';! OU plus du capital-accirjns cst dCtenu pir dej personnes rési, 
dant à I'6trangc.r. P x m i  Ics cntrepriçcs eanaciicnnes uiic c n t r ~ ~ i r i s e  est jugCe 
canadiennc,frani;aice s i  la majoritl- dcs noms drs mcnbrcs du  conceil d'adrni, 
nisiration est dc. ionwnnnce f rança i~r  Dans l'agriculture les entrepriwç lufiées 
cnnLiiliennes,fraii~ai~es w n t  cc1lc.q où lc << ehcf de fcrnie n est d1rin<:iiie frangi~ise. 
Ciai15 IPS sr'rvice?, e011t clas~ts Caii'idicns français ccuv qui ont  utiliG Ic formu* 
lnire français di1 qiicutionnaire annui-1 J u  Burenu f<J>ral di) la s~iitistique. O n  
a pris u n  Echantillrin FciUr cliacunc des j6 jndustriL,s rctilliuc's sauf dans r i  cas 
où l'nn a c ÿ  recours à une estirnation d ; r ~ e t e .  

En 7961, les étab1isscmc.nt.i appartenant à des Cari,iJicni français accu, 

p:'ieiit 47% ddr la populntirln di1 Quli.\)ec, mais les exploitaticin< agricciIrs e t  les 

72.  Olivar Ascelin, 7 Les Canadicns  I r a n i a i s  dr Ic dévcloppemenc i. innomiquc il i i  

Clnada  3 ,  l'Action jrari~ai.re, mai,iv:n ,927, p 305,326 (ci té par Ro~p.r ,J .  
Bedard, l'Essor C c o n o n ~ i q i r e  d u  Qrrébcc, p. g3-,108). On remarque qu'Olivar .9csc, 
Irn a une perspectirr plus canadicnne,lrançaiw que  qii>bFcoisc puisqiie le capital 
national du Québec es t  finalement i j irloré et qu'il ticnt compte de7 Canadicns  
irançais hore d u  Qii:bcc. 

7 3 .  Victor Barhcau, È l c s i i ~ r  de riiirre t n i l l c .  

74.  Rapplirr Jc la C o r n i n i s ~ i o n  ~ o ~ a l c  d'ciit7ut!e sirr le bilingiiisine e t  l e  brriilriirri, 
hsrne. Iivrc I I I  : le M u n d e  du travoil, p.  5 3.60 et  4 5 7 , 4 5 8  
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TABLEAU XXlI 

Propritii d r s  é~blissements. Impo~mncc d r s  établis~cmcnu 
franr~pliorcs.  anglopliones rr irrange~s* dans clidque sccteur 

d'~icriviré, selon Ics cflecrijs (guébec, 1961 ) 
-- 

population active à l'emploi 
travaiIlcura des étiblissements (% ) 

(en milliera) franco* angle, étran, 
total 

phonee phones gers 

tous les secteurs a 1 S"i,3 47 ,3  37,7 15.0 100 

agriciilrure f 3 r ,a  91,3 8,7 0,o 100 

rnincn 25.9 6,s S ~ , I  4Db4 I 00 

industries de fabrication 468,3  11,8 4 6 9  3 1 , 3  IDU 

con~truction T 26,4 S O , ~  3S32 1411 100 

tranuports et ~ 0 m m b i i i c ~ -  r o 2 , 4  57.5 49,4 13-1 100 

tions (aecteur prjvê) 

cnmnierce de aros 19-3 14.1 47.a roo 

comnierce de détail ~ 7 8 ~ 7  5 6 7  35,8 7.5 r 00 

finances 5z,* 15.8 5 3 > 1  Z T , I  I on 
se mices 3 5 ~ ~ 9  7 T 3 4  i 8 , 6  0-0 1 00 

a Sont rxclua la sylvici:lturc, la ~ é c h e  et le piégrage, Ie etcteur public et les industries 
non clastea.  
SOURCE : Riynauld, c l a  proprikté des cntrepriscs au  Québec a ,  le Mondc du  Travail. 
rapport de la Comrnisi:inn royale d'enquête aur le bilinguiamc et le bicultiiralisme, 
livre III. 

entreprises de servius représentaient l a  moitié de W. pourcentage. Le tableau 
XXIJ montrc que 9 I !?& de la population active agricole et 71% de cclle dcs 
wrvices travaillent pour des proprié taireç francopliones. 

Par con tm les ctablisçements francophones repréxntcnt 6,5% des eff ec. 
tif3 dans les mines, 1 I ,8% dans la fabrication, 2 5 3 %  dans les finances, le tiers 
dans les transports et commnnications e t  le conimerce de gros, à vu près la 
moitié dans 12 commerce de Jcta11 et Ic bhiment. 

Mais le tableau XXIII qui présente la valcur ajoutée d o n  la propriéeé 
d'établisçements pour chaque branche de l'industrie complète notre première 
information. Dans !'cisemblz de l'industrie du cecondaire les Canadiens fran* 
$ais emploient zr ,678 dcs tr~vailleurs, mais ne contribuent qu'à 15~4% de la 
valeur ajoutée dans ce secteur, crtte part est établie pour l'enwmble du Québec. 
Au Qiiébcc, les Can:idiens anglais occiipent 47% des travailleurs et contri- 
buen: à 43% de la lraleur aloiirér ct Ic5 :tablisçemznts étrangers avec JI:& 

des travaillciirs cri.cnt 4276 de la valeur aloutée. 

En 1961 la valcur ajourée priur l'établissement canadien-fran~ais atteint 
790 ooo dollnrs canaciens, quand elle s'établit t j 3 r n  ooo pour Ic canadien, 
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TABLEAU XXIII 

Propsiété des établissements danr I ' indw~r ic  d r  fabricdtion 
I m b o r ~ n c c  des étnblisrements francophones, anglophones e t  éricmgers 

dans i'indushie de Iabsicotion, selon la V Q ~ ~ L L T  ajoutée (giiébec, 1961) 

valeur ajoutée Far les établissements (%) 
franco. anglo, étrangers total 
phones pliones 

tourea les industries r5,4 42,s 41,8 100 

alimenta 

boissuns 

tabac 

caoutçhour. 

cuir 

textile 

vètemenc 

bois 

meuble 

pi tes  et papier 

produits dii papicr 

impn'iricrie ct éditici11 

fer e t  acier 

m f ~ a u x  ncin terreur 

produits métalLiqukr 

in1çliine6 

matériel dc transport 6,4 I434 79.2 I O O  

iquipernenra et appareils 
E:rct;ique& 6.4 5 8 , ~  35,4 t 00 

p o J u i r r  minéraux nun 
mttallrquea 1 4 8  5 1 ~ 3  3 4 ~ 0  r 00 

F & ~ ~ l e  e t  houil!e 0 9 0  0 , ~  I O O , ~  100 

chiiniques et  

m i  d:c~inents  6,s 16.4 77 , t  1 0 0  

instrumcnts de précision 4,6 1 3 1 5  71.9 1 0 0  

divers 24,s 41n3 34.2 100 

SOURCE : Raynauld, a La propriért des entreprises a u  Québec a, le k lundr  d i r  rrdimail, 
rapport de la Conimission royaIe d'enqutce cur Ir bilinguisme cc  le biculiurslism<, 
livre 111. 
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anglais et à 5 640 ooo pour l'établiswmcn t étranger, mit seulement le quart ou 
le septième de l'importance de ces derniers. 

Le degré de coriccntration des entrzprixç évalué par l'effectif moyen 
des travailleiirs par eritreprisc était de 94 personnes dans les établissement-s 
canadiens-français pour I 45 permnnes chez les Canadiens anglais et 3 31 pour 
les étrangers. 

Pour la prciductivité du travail la valeur ajoutée par travailleur qué, 
bkois (valeur ajoutée de 1'étahliw.ment JiviGe par le nombre démpIoyés) est 
en moyenne J e  6 5 0 2  dollars par an dans les établissements canadienw 
français, pour 8 400 dollars chez les Canadiens anglais et 1 1  zoo dans les 
établisscrnents étranger;. 

Par contre les différencen J e  salaires sclon la prnpriéti J e  l'établissement 
sont beaucoup plus fiililes. Les propriétaires eanadiens+franpis paient des 
alaires 12% plus faitiles que les canadiens~anglais et 30% plus faibles que 
les étrangers. La différence est relativemelit faible avec les industries con, 
tr8lées par les Canadiens anglais qui paient à leur inain,d'œuvre québicoist: 
des salaires Eouvent pllis faibles que leurs concurrents canaJiens,français, mal, 
gr6 une productiviG di] travail sup?rieure. 

Lc5 établissemeni-s canadien~fnnt;ais  ne vendent que zz% de leur pro. 
duction hors Jii Québ:c aIors que les établisxments canadiens,anglais en vena 
dent 49% et les étrangers 607; ; dans le total des expéditions hors du Québec 
les établisscrnents can~diens~f  rançnis ne représentent que 4,5 contre 44% 
canadiens+ariplais et 5 I ,.5% pour les étrangers. 

Cette faible orizntation vers I'exci.rieur s'explique en partie par les 
types d'activitfs que L:ontri3ent plus ou moins les Canadiens français ; ces 
activitis, agriculture, commerce Je  détail, bitiment, services, sont tournées 
davantage vcrs le marché intérieur. Le marehé habituel de l'entrepreneur cana, 
diendfrançais est le Qiiéhcc. 

A propos du marché extérieur pour lequel travaillent pour l'esyentiel 
une majorité d'iintrcpiises, Ics rapporteurs notent que a la langue du client 
influe de toute éviJeni:e sur cclle Je  I'Établissement et on peut présumer que 
lorsque la majorité des clients parlent anglais, le français ne sera pas la langue 
de travail dominante dans un étnbIi5xment 7' B. Cette affirmation ne semble 
PAS J U S F ~  évidente qu'on veut Ic dire, l'utilisation dc la langue anglaise par 
les travailleurs francophones d'une usine ne çemble pas une néceçsiG viç.à,vis 
dz la clienrèlii. Combizn d'entreprises et d'administrateurs auraient dû alors 
utiliser le franqais au I2uébe.c Jans leur travail et a fortion' dans Ieurs relations 
majoritaires nvcc dcs francophones et cllcs ne I'fiut pas fait ; combien d'entre, 

7j. Rapport d t  Ia Ccmmissioii sogalc d 'enqikc  SUT le btlirrguisnre e t  Ic bicirlturn, 
lisme, l ivre III : Ic Mon& r i i l  tsauail, p .  58. 
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prises Jnn t  la iiiajeurc partir rlc la prc~duction est exportée vers un seul pays 
auraicnt dû E I ~  nrlcjptcr I:L I : ~ n ~ u c  c.t cela ne s'est pas 

S i  l'on cx,:mine entin les t y p a  rlc produits expédiés hors du QuEbec, on 
p u t  Etahlir la rtpartition suivante -- scion la dcs entreprises : 

/runcopliones 
cuir 

vtrern ent 
bois 
meuble 

angluphoncs érrangèrrr 
prtiduits mfta l l i qu t s  produits mi talliquss 

prirnaircs primaires 
vrtements matériel dc tranapon 
tcxtile. produits chimiques 
tquipcrnenrs e t  pétrole ec houille 

appareils électrique.7 

Les Canadims francais exp;dicnt hurs du  Q u i h ~ i  12s produits de5 industries 
traditionnelfcs 

A propos J c  I'cnquFtc sur [a prripriété JES entreprises dn  Québee, les 
rapporteurs eonsidtrcnt quc : 

... aucunc règle ne pr1.c que Irs critreprises dc MontrEal doivent a r c  con, 
trôlées p:ir dcr h i o n t r ~ a l ~ i s ,  ccllc.~ d u  Qu:bcc, par dcs Québrci i i~ ou celles 
clc I'Ontnrio p:ir dc.î Ontariens. Cctte identification non seulcmcnt n'cst 
pas nl'.ccrsairc, mais serait nkfastc. Le niorcellement des entrepriwg ct des 
marchks nous pnvcrait dc nombreux avantages, dont 1'3ccéç à une tcctino* 
1ci;ie avancctl PC à des Cro~ioniies d'échelle. 
C'est la rkpartition asymFtriquc rle la propriété e t  du  contrdlc de; cotre, 
prises ;iu Quéliec qu i  er& Ir nialaise actuel. Les entreprises du groupe 
francriplione oiit u n  rayon d ' d c r i ~ n  limiti. comparativement à celui dii 
groupe canailien anglophone, qui cpmptc u n  h n  nombre d'entreprijrls 
d c  caractère national, iiiternatir)nal »u local. Le contraste avec des entre- 
p r ixs  étrangeres est encor? plus prriiirinc;. La dtuation des entrcpriçeç 
fraiicophones est Jonc a n r ~ r m ~ l c  'd. 

T I  cst permis de zz dcmantlrr ni2mc a p r k  ce raiwnnenient pourquoi la 
i i  tunt irin JCE. cn t rcpri~es canadieni~es~fr;injaiscs est a anormale r ,  qnelles situa, 
tions vccurs y 2-t-il <lcrril're la b: r>pnrtition asymétrique de la proprikté r e t  
a le crintrfilc àcs  cntrcpriecs au Quéliec 9 sinon 1';ibsenee ou I'insuffisanee d e  
c r i n t f i l ~  cxcrct pair  u n  peuple sur  scs propres richcscs. Le raisonnement des 
rapporteurs i i r i i i j  scmble fallacieux car l'importance quc pcut avoir Ic con, 
trôlc. dc.5 hiontr>alais sur les entreprises ilc Montri.:il uu mEmc celui des  
Oiit:inc.rii sur o-llcs dc l'Ontario n'est plis sans iiitérét, mais ne se situe pas 
au même nivz.3~ quc le eontrôle des Q u é k ~ o i s  francopliones sur leur économie 
Lcs Mon tri.al,li~, eanadiens-françnis dans leur mnjoriti. nc =nt  qu'une 
partie d'une natioii minoritaire e n  ktat J'infCiririRté :conorniquc. Les Ontariens 

76. Rappurr lit Io Commi~r ion  r o l . ~ l t  d'er~quire  SI^ I C  bilingiiismr C L  le b i c u l r u r ~  
l i m e ,  livre I I I  : Ic Mbndr dir irsuail, p .  59. 
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faisan te pourquoi Irs étabiissements canadienvfrancophones Kcupent 
toujours le dernier rang, quelle que sait l'échelle de  référence ''. 
Cette interrogation constitue une partie du problème que nous devons 

tenter de circonscrire et d'Pluçidzr au cours des prochaines pages et des pro, 
chains chapitra. La connaissance Jiis invc~tiwrnents et  de la recherche au 
Québec devrait déjà nous apporter quelqucç 5limcnts de rcponse. 

IV  
Lee inuei€ is iem~rte  et la reeherehe 

nimil que leur IinuncemenL 

A. DESEQUILIDRE ET DECLIN 
DES INVESTISSEMENTS QUEBECOIS 
Les invcsti~scmcn ts constituent des impulsions décisives pour la c r o i ~  

sance de l'économie. r a p p o r t  le plus net de la doctrine keynésienne est sans 
doute 1'aB irma ticn d u  caractère indispensable de l'invcstisçement. e t  partant la 
néceçsitt de  !a croissance. L'équilibre souhaitable ne peut s'instaurer sans un 
accroisçerncnt constant de La production sO. 

r . U N  TAUX D'INVESTISSEMENT TRADITIONNELLEMENT ÉLEVE 

L'aecroiçsement rapicle de la production au Québec est ail: de pair avcc 
un taiix d'investissement partieuliércmcnt élev; par rappoa  au produit national 
brut. Ce taux élevé s'établit en moycnnr 28.35 au cours de la pé r ide  1946, 
1968 et  a atteint en 1957 le maximum de 31,7?& @:. Chaque année, de 1946 à 
1966, le taux d'investissement est restt supérjeur à z6%, mais a p s s  1966, il 
décline fortement pour se rapprocher dr 20% en 1970 iit 1971. 

Comment expliquer que se soit maintenu pendant zo ans un taux 
anorrnalzment élevé pour une srlci>tC industrialiiée nù la consommation privée 
est importante s2. NOUS avanccrLonç dcux liypothèses : tout d'abord le Québec 
cst cncore en voie d'industrialisati~~n et a atteirit la consommation J e  masse 
avant dc connaitrc une phase de maturité économique. En effet, en 1965, le 
recondairc absorbait ;2,7% de la main-d'aiuvre dont seulement 25,z% dans 
la fabrication ct, en 1956, les iudustries de fabrication ont occupé u n  maximum 

79. Rafiport de la Commission royale dbcnqii2te sir7 le btlingiiirmc cr lc birirhurd* 
I isrnc. livre III : le Monde du r ~ ~ r i a i l ,  p. 60. 

Bo. Cldudc Charmeil, Incestissemcn~ et croissarice économiqur. Erqui~sc  d'une dyna, 
miqirr m d ~ r o ~ s c c t o ~ i e l l e ,  Paris, Dunod, 1969, 302 p. 

81 .  Gillci Lebel, Horizon 1980, p .  7 7 ,  
8%. Jean Lotte, a evolution ricentc des investissements a i i  Caiidda 7 ,  I'Aciiiuliré 

économiqirc, vol. 37, no 4, janvier.mars 1962, p. 635,660. 
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c l ?  2j,6r/, de la main.d'wuvre. Le Québec a connu iin développement p6ma- 
turi du tertiaire mais la compositiun de ses investis~ments traduit le phénw 
m>nc d'industrialisation 83. 

De plus, Ic taux élcvi: d'invcstisx.mcnt peut s'expliquer par les inves, 
t i sc rnents  niasifs qui: forit au QuEbeç les grandes entreprises internationales 
dont 125 cxpitaux et 1c marché dcpaçscnt de beaucoup ceux de la pruvince. O n  
peut nnter Sgalenicn. que Montka1 accueille uri grand nombre de sièges 
sociaux et de ccsvices panc:,nadiens qui' ulrrespondcnt à son rolc de métrupoic 
principale du pays eri partage avcc Trir<:nto. La ventilatiun par rcteurs des 
invcstisçenients privés et publics @', et mCmc une vc~iti!ation plu3 déta i l l k  peut 
étayer cette hypothke. Ainsi pourraierit s'cxpliqucr 1t.s taux Élevés d ' investis ,  
ment au Québec alors que dans Ies pays industrialiAs ces taux sc situcnt gÉné. 
raiement entre 15 et 15%. 

Lcs taux d 'i~ivestiwmcnt élevés montreraient éga1cnit.n t que si, au 
début de son industrialisation, les industries ont été attirées au Québec en 
partie par le faible taût de la main-d'cuvre, plus récemmt.nt dt. nouveaux 
types d'industrieç qui se sunt installées nécessitaient des masscs conçidiraMcs 
dc capital qui st: refli:tent jusque dans le taux gIobal des investiwoients par 
rapport au P.N.B. 

On peut estimer également que l'excès de capital propre aux économies 
rieha, f i t n tp~n i s ,  Or.tario, est importé au Québce. La politique d'innovation 
élève la part du cnpit,il dans le p r d u i t  global plus vite que e l l e  du travail B5. 

L'effet de chaque hausse de salaire est compen& par un  mouvement d'innova. 
tion. Les innovat ions entraincnt une augmentation d u  produit national qui 
profite surtout au ca:>ital. Des hausses ultkrieures de salaires pourront mm- 
penser cette tendance si les entreprises ne réagissent pas à court terme par la 
diminution de I'emploi. Il semble bien qu'au Québec tes hausses de salaires 
l'aient emporté depuis 1946, puiçque la part des çalaires dans le revenu 
national est passée p:-ogressivement de 64,: yh en r 946 à 76,4% en I 968 
et c'est sans doute le progrès teclinique et scientifique qui aura alors facilité 
l'absorption des capitiiux. 

8 ) .  Gilles Lebel, Horizon 1980, p. 246 ; Bernard Bonin, l'Investissement à long 
terrrie au Canad~,  Montréal, Prcsses dc I'ficole des H. E. C., 1967, 462 p. ; 
Jean Lottc, a Les invearisecrncnts au Canada en 1962 et 1963 3, 1'Actwlid Cco, 
nomiquc, vol. 40, no z, 1964, p. 4 t .  

84, Gilles Lebel. Hosiron 1980, p. 83. 
8s. Jean Parent, r Salaires, plein emploi et croiseancc économique B, Coliicrs d c  

I'IÇEA. série AB*[, no 107, novembre 1960, p. 7 ~ , 1 o +  
86. Gérald Marion, .Péparctiion jonciionnelle dcs revenus. A n ~ l ~ s c  de Ia paTr du 

t~avatl au C a m 0 4  Montréal, Les Preaaea de l'université de Montréal, 1965, 
128 p. 
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1. UNE PART CONSTAMMENT INSUFFISANTE 
DES INVESTISSEMENTS CANADIENS 

Le Q u i k c  perpEtue son retard en ne benificiant que d'une masse 
d'investissements proportionnellement inférieure i l'importance d r  sa popu- 
lation dans I'cnsembIe eanadicn. Ainsi, de r 948 à 1961, les investissements au 
Québec ni: représentent qii'cnviron 24% ddt. ceux du Canada, alors que sa 
pclpulaticin en  représente prés de 29%. Le Québec a une part plus élevée que 
l'Ontario pour les invectissemciits Jans Iqs grvices pub1iis mais elle est dan, 
gercusement plus faible que cette provinci. pour lirs investisçements rrianufac+ 
tuners. 

L comparaiçon du taux d'investisçement ri.a!iG dans chaque province 
en regard de sa population explique les hausses cventut.lles du  revenu ber 
capita. La comparaison des Joniikt.~ de I'Oiitario avec celles d u  Quebec, que 
i'on trouve dans le tableau X X I V ,  est la plus significative. 

On peut distinguer trois situations pussihlrç '' : 
a) Le poiircentage d'investissement proviiicidl est siipérieur au pourcentage de 
la provinciale par rapport à celLe du Cariada, d'où augmentation 
du revenu ber cabiErl. C'est Ic cas de  IDiitario ; 

b) LA: pourceritage d'investissemcn; provii~cial par  rapport à l'investissement 
tata1 caiiadien est supErieur au  pourcei:tage de  populatioi~ active pzovinciale 
par rapport a u  Canada, mais inf:rieur au pourcentage de population totale 

T.%BLEAU XXIV 

Pourcencagc d e  Id population e t  des iriiicstissemenls rtinadiciis 
(2uébec  e t  Oniariii) 

1955 1960 1970 

population 
Qui.hec invest:~scnicnt 

rcvenu pcrsonnel 
ber capta 

population 3 3 , 5 7 6  3 4 A %  15.7% a 

inveot15sernent 
Onrario ~ 5 ~ 7 %  34.6% 38.7% 

revenu pcrsonnel 
p er c a p  LQ $ 1  561 $ 1  904 $ 3  584 

4 D'ap1.e~ les chiflres du rccenaement dc I 97 I. 
SOURCE : Jean Lotte, a  volu ut ion rGcente dcs investissemenrs du Canada P, l'hctuolité 
iconomtquc. vol. 37, n o  4 ,  janvier~rnars 1 p 6 i .  p .  635 ; Annid~irr d u  Carinda, 1971. 
p. ; Comprc seridu d e  b siruoriori écoiiomiqur, M nistère Jes Finances. avri l  1972,  
P. 97. 

87. Bernard Bonin, c Rtpartitiiin régionde den invcstisrtments depuis Ia guerre D, 
I'Actuali~i éconoririquc. vol. 3 5.  no 4, janvie~rnarn 1960, p. 566,596. 
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provjncialc par rapport au Canada. Dans ce cas, une province aura des salaires 
dans la moycnne canadienrie mais gardera son retard ; 

c) Lc pourcentage d'iiivestimement provincial par rapport à l'investisscment 
total canadien est inférieur au pourcentage de population active provinciale 
par rapport au Canad; et inférieur au pourcentage de population totale pro. 
vinciale par rapport au Canada. C'cst le cas des provinces atlantiquc~, du 
Mariitoba, de 1ë Saskatehewan e t  du Qucbec, commc le montte le tableau 
XXIV, d'où norma1em:nt migrations vers d'autres régions et en même temps 
charge accrue pour la po~ulaticm astivc. Mais en dépit des raisonnements des 
théoriiliens classiques, la rncbiliti des facteurs est loin d'kre parfaite, et  en 
partieulier Four la mai ~+d'œuvi.e qué&coise qui, pour des raiçons culturelles et 
linguistiques, cmigre plus faihlement encore quc celle5 des autres régions cana, 
diennes. Aujourd'hui la situation s'est même aggravée, car si le poids démo- 
graphique du  Qul'bee clans l'enwrnble canadien tend à diminuer lcntemerit, les 
investissements ont  diininut plüa vice enwre, pour ne reprf=nter en 1970 
qu'environ 20% d u  t,>ta! canadien, ce qui accentuc le retard andrieur de 
l'ézonomie québécoise. 

Lc r a ~ ~ m c h e m e ~ l t  du pourcentage d'investissement du secteur manu, 
facturier d'une prnvin,:e par rapport au taux de  population provinciale Jans 
l ' en~nihlc  canadien miinifeste dairement 1':cart accentué e t  cmisçant entre If 
Québec et l'Ontario. Four les nuls investisme nts manufacturiers, le Q u é h c  
représentait >6,!4j, du total canadien quand l'Ontario atteignait 47,570 de  ee 
même total 

Pour I'cnscmhle 3es inveçtiçsrmcnts sur la périotle r 948.19~7, le Québec 
a toujours bénéficié <le moins de 2,756 des invcstissemrncs canadicnr, alors que 
dan.; cette pé r ide  ça p>pulation &tait prés de 29% dn total canadien. Le retard 
s'est maintenu pendan< IES années subséquente5 et s ' u t  méme accm ces toutes 
dernières années mtint-ënt une évolutiori dualiste des deux grandcç pmvinccç 
canadiennes. 

3 .  DE~EQUILIBP.E SECTORIEL DES INVESTISSEMENTS 

Il est Egalrmcni rmportarit de connaitre l'ampleur et l'efficacité dm 
investissements selon les seeteurs économiques : les  investissement^ dans 
l'outillage e t  i'équipcrient sont dircctcnicnt productifs et ont un fort effet 
générateur d'emplois CI de revenus. La construction doniiciliaire a peu d'effets 

88. AU cours des ann'ies récentes, er l e  niouvernent ne srinhlc pas terininé, se mani,  
feste un déplacement des activités industri.-l[cs du  Québzc vers l'Ontario. Cr. 
phénomtne cs t  signale A plusieurs reprises dans le rapport d c  Hiegins, Mamn 
e t  Raynauld, les Orien~t ions du déutlopprrnrnr économique rtgionol Jdns la 
psovincc de guébec,  p. 62.65 e t  76. 
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sabilité du choix struetur~l,  de  la maîtrise de la conjoncture, ou leur pouvoir 
sur les *iétés d'Etat. De plus, le manque de crrordination fédérale ct pmvin, 
ciale en ce doniaine est apparcnt ; la nécesité d'une planification généralc des 
investimmcnts semble nécessaire 

Le déclin dcs investiements au cours des dernitres années, plus niarqué 
au Québec qu'ail1c:irs au Canada, a donné naissance à une hypothkc d e  
fuite de eapitatix qui r e  paraît cependant pas véfitice Oz. O n  voit en définitive 
combien le Q u é k c  a de difficultés à niaictenir un t a u  élevé d'investisçe, 
mcnt, et encore dans une grande mesure, les décisions d'investir ne lui appard 
tiennent pas. Mais parmi les décisions vitales pour l'avenir d'un Feuplc 52 

rangent en priorité celles qui concernent la création économique et la recher- 
che. Lcs recherches fondamentales qu'elle prut effectuer dans s langue, les 
recherches qu'elIe peu.: appliquer à son propre divrloppement sont du pIus 
haut intirri pour unz cornmiinauté nationale. Voyons donc comment se 
situe la wcherche au Québec. 

B. FAIBLESSE DE LA RECHERCHE 
DANS LE QUEBEC FRANCOPHONE 

r .  LES DIVERS 'TYPES DE RECHERCHE 
ET LEUR FONCTION DANS L'h2ONOMIE 

La science est (le plus en plus une réalité économique ct c'est une 
éeonomie de la recherche qu'il faut aujourd'hui prendre an considération. 
Le concept le plus fréluemment utiliG est celui dc recherchc~développement. 
L'associatinn dcs termcs recherche et développement tient au fait g qu'il n'y 
a pas de frontière net:e à l'heure actuelle entre recherche et développement, 
non plus qu'entre ret-herche appliquée et recherche fondamentale. Mais iI 
existe tout de  mênie une définition traditionnelle qui étabht dans l'abstrait une 
distinction entre l a  recherche Fondamentale et la recherche appliqutie ". 

g r .  Jean Lotte, r ~vc,lucion récente des investisscm~nra au Canada r ,  I'Actwlitt 
iconomiqur, vol. :,ln no 4. janvier~mars 1962, p. 635.660. 

p l .  a Sr l'on rctient I'hy pothèse conime erplicarion générale, il laut  l'appliquer i 
l'industrie des bienr durables entre t g 6 1  et ~ 9 6 6 ,  ce qui paraît difficilement 
d i  lendable >, ou tien il faudrait appliquer I'hy pothése r i la construction domi, 
ciliaire entre 1966 et 1969, ce qui semble bien impossible 8 ,  le logement étant 
financé dans une 1;irge mesrire par nne société d'etat. la Swiéré fénérale d'hypo- 
thèque e t  dc logenient (CI. Pierre Harvey, r E~i i~ lo i~chômage  e t  structures indus, 
triellts LXS cduàei probahles de la stagnation de l'emploi au Québec depuia 
quelqnee années B, le D e v o i r ,  suppl. : lc Dtvoir lgro.1970. Le 2uCbcc qui se 
!ait, 3 0  décembre 1970). 

93.  L3 première étant c I'activité scientifique qu i  a pour but  la  découvene de rela- 
tions eub idmmci i t  géiiérales enrre 1 ts  phénomènes 1, e t  l a  seconde est 4 I ' lct ivité 
wnduite selon lcs méthodrs scienri6ques entreprise en vue d'une hn pratique 
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La recherche,développement peut Ctre considérée comme une industrie 
de base. i la fois motrice et  stratégique exerçant des effets d'entraînement, 
cwentieilcmiint par la nature de scs d c t i v i t k .  SUT les autre5 industries, et  une 
industric clé pour la politique des Btats,nations 3.  La rcçherçhz,dEvc~oppe* 
ment a une fonction de création d'1nform;itions ~iencifiquc,s c t tcçhniques ; 
la découverte et l'invention ent rainent des modifications st  ructurellcs de l'éco* 
nomie et des a c c r o i ~ ~ m c n t s  dc productivité qui  sont des indicateurs dc la 
créativité. 

Par son statut industriel, çes objectifs et  seç rkultats, la recherche. 
développement lie ~ l u s  que jamais créatiou économique, politique e t  scien, 
tifique. Habituellement, la recherche fondamentale ct une très grande part 
de la rcclierchc~dévcloppement dépencleiit de fonds publies, ce qui Ieur cona 
f&re davantage Ic caractère d'un service public et: 

... i l  cst clair que la collectivité publique et l'intérêt national xint la 
toile de fond qui confère à la recherche,développement sa signification 
v?ritable qu i  est d'être la pierre d'angls des options tuut à la fois pour 
la croissance, le dévclnppement et  Ic progrès économique, ct i'arrnemznt 
des nations et blocs dc natianç ". 

Mais quelle est la rentabilité de la recherche? O n  pourr3 la définir 
eornrnc a le problème du  lien entre l'effort J e  recherche et le s bénéfice D qui 
en résulte pour la société, srijt au niveau de la firme, a i t  au niveau natio- 
nal n Ce n'est qu'à l'échelle nationale que peut w déterminer un optimum 
de recherche, et  il faut qus ln nation dispose d'un revenu >levé, Comment 
mcsiirer Ia mn~~l i i l i t é  de la recherche ? I!n indicc dc eettz cfficaeité tran* 
paraît dans Ic nombre Je brevets et  de licences. 

Les brevcts e ~ p r i r ~ c n t  la prduct ion  d'une invention. mais leurs ntatie 
riques ne rendcnl paç nettemciit compte de  la corrélation entre la fréqucnce 
des inventions et celle des brevets, car coutcs les inventions ne çout p ~ s  
brevet&, de PIUS ln  divcrsiré d'imprirtance: dcs inventions (selon la djffi* 
culte techiiique, valeur commerciale, impurtancc çocio+économique) fait que 

déwrminte qui est d'ntiliser les Fhénomtnes  nature!^ B.  Le dévclopyicrnrnt difi, 
rile cn pratique à distinguer de la recherche appliqnée a comprend dcs activités 
extrêmement diverses allant de l'application d c  connajssanccs scientifiques et 
techniques existantcs à des problèmes concernant lrr miae au point d'un produit 
ou d'un prmédé., J uqu'aux: activités dqengineenng requises p o ~ r  arncncr un 
produit ou  un  procédé au  point où peut ëtre entreprise la  prodiicrion en grand 3 

(cf. F. Ruaso ct R .  Erbes, a La recherche.diveloppemcnt. Concepts et  problèmcs 
de base, environncmcnt. propagation de l'information scientihque et technique B, 
Cahters de I'ISEA. scric T-1, n+l 84, juillet r959, 71 p.). 

94. Ib id.  
9 5 .  F. Russri, < L a  rcni;ibilitE dc l a  t c c h c r c h z ~ ,  Cohicrs de I'ISEA, série T+4, 

nu I ~ B ,  avril 1964. p 3 ,  
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le nombre de brevets devrait Etrc pondéri par leur imprirtancc relative 
Le brevet d'invention, ;lu dEpart réalité juridique. est étrriitement lii à la créa, 

tion scientifique, et à l'économie 07. 

Un pays de puisance industrielle modeste peut v ~ n d r e  des brevets 
nationaux et des 1icenci:s et en tirer des revenus mii5idérablrs qui apparaissent 
dans la balance des pa ernents, comme le fait la Suisc de facon ~ 5 t t m a t i q u c  
et en s'appuyant sur cuelques industries perfectionnées. 

La part du Canada semble a priori fort honorable mais cr environ 95Yo 
des brevets émis au C:inada sont inscrits au nom de propriétairrs ktrangrrs, 
et de ce chiffre, les deiix tiers sont la propriété de résidents des f i t a t ~ ~ n i s  B. 

Il ressort également que c sur une liste cle 25 pays, le Canada a le plus fort 
pourcentage de brevet!: apparknaiit à des étrangers, e t  le faible Four- 
centage de brcvets appîrteiiant à des résidents du pays d'émisrion " B. 

TABLEAU XXV 

Rccheirhe et développemerit dans qurlqircs pays 

dépcnse nationale brute 
total des effrctifs dc recherche er développemeiic 
de recherche et 

millions de en % du par hat)itanc 
dollars P. N. B .  (en dollars) 

développeniciir 

I?tateUnia 

1963+1964 
Royaume,U ni 

1964'1 965 
France r964 
Alleniagne I 964 

Japon 1964.1965 
Canada 1965 
Italie r965 
Pays+Bas 1964 
Suède 1964 

a Non disponible en équiq.al~nt à plein temps. 
SOURCE : D'après leu tab eaux des pages 12,  23, 16, 18, O. C. D. E., Policiqucs nutio. 
naIcs de la science : Canaca, Paris, r969. 

96. P. Maurice, a: Coûie et  proha de la recherche : notions ~t principes>, Cahiers 
de i'ISEA, série Tdr.. no 148, avril r964, p. 89. 

97. P. Rusto (directeui), ProblEmes Cconomiqucr dc b rcchcrchc r c  dc I'inJorrnotion 
scientifique et technique ). < Breuers d'invention dans l'économie >, Cah te73 de 
I'ISEA, série T,3, no r 16, août 1961, 162 p.  

98. Herbert Gray, Ratpor t  sus la n~aî t r ise  éconorniquc d i i  milicu nuiional. Cc que 
nous coÛtcnt les ini~csti~semenrt ttrungcrs, p. 59. 
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1. L'IMPORTANCE DE LA RECHERCHE ALI CANADA 

On connnit mal au Québec tout cr qui esc effectué comme r<chcrche 
et un inventaire syçtimatique reste i fair<. Comme ce bilan 3 déjà kt: fait 
de maniérc pttcisc pour l'enscmblc du Canada g3,  nOUT al!ons situer l'impclr, 
tance de la rccherche canadiane pour mieux comprendrti Ir contexte et les 
psjibilités Je  di-cclofpcmc.nt dc la rccherche qui.bécoiçe. Le tableau XXV 
nous permettra de voir la place appriciable qu'uccupe le Cariada parmi les 
pnyç oscidcntaux. 

3.  LA FAIBLESSE DE LA RECHERCHE CAN.%DIENNE+FRANÇATSE 

Nous cunn,~i~.wns maintenant dans ws grandcç 1ignt.s le profil de la 
rccherche au Gnada. Quelle place y ticnt Ir Québec, et plus particulière, 
ment IPS Q~tb; l io is  francophones 7 11 saute aux ycux quc leur place est t r k  
rertrcirire CE sans commune milsurc avec leur nombrc. Le retard scientifique 
du Quélwc a Et2 cxpliqui par une mcntaliré dc ptitit peuple peu sur de xiri 
avenir et J e  scs forccs, par le goiît d'unc GçuritS attachée au ml, par Yin- 
fluence de I'idiication classique rkervée à un très petit nombre ct s'opposant 
en même teitips aux valeurs matéric!lc.s et cm~nmerciales lmO. Cependant, depuis 
13 guerre, cir i  constate un certain essor des faculds de scicnccs et de génie '*', 
quelques chercheurs et nvants ont acquis uri renom national ou même 
intcrnaticinal EnFin. r;n forme deux fois pliis de diplômés que dans les uni, 
versités an~lo~quÉ.tGcriises alors que Ir nombre des diplômés leur était inférieur 
en I34L Er; même temps, des organijmes appropriés 5ur Ic plan fédéral : 

Conscil national dc recherches. Conseil des sciences, Conseil des arts. Conseil 
m&ii~iil de recherches, et cn projet sur le plan provincial encouragent et aidcnt 
Ics chercheurs. 

Parmi le! universités qi~éh~coiscs. I'CrniversitE McGiI1 cst encore celle 
qui a les Equipcs les plus nombrzrijes e t  les plus chevronnées, Inais depuis 
quelqurr nnnics 1'Univeriité dc Montréal et l'L!nivcr~ité Laval ont fait des 
procrès consiJc~rahles rt çe rapproihcnt du v o \ ~ m e  de recherche produit par 
McGill L'Uiiiversité de S hzrbrooke crirnmence i pericr Jans certains domaines ; 
Sir Gcorgc Willi,iln University vient i peine de se donner les irinyeni Le Cen* 
trc de docum~ntntion de l'Université Laviil a Jwssé un r&pcrtuire des sujets de 

gg. O. C. D. E., Poliriqrici iiaiiondles de l a  rcimice : Canada, Paris, 1969. 48a p. 
roo.  Loiiia+Philipyc Bonneau. a Où vont la scieiice et la rcchcrchc a u  Québec ? :n, 

Forces, nb 9 ,  Lutomne 1969, p. 48. 
101. Toiirefois, en 1968, les d ~ t o r a t s  ce niaitriscs eii gtnie dhcernis t des franco, 

phcir;rs ne: reprt4.seetaicnt qiie I , ~ %  e t  6,3% dii tv ta l  c i n a d ~ r n  ; en 1967,  Ics 
do~rorals et i~iriitti~cs en scitnccs ne rcprfsentaiciit respectivemeiit qiic 6 , ~ ~  e t  
S.770  d u  tutal  c~nar l i cn  (les D u f s r c r s  du 48 c o i ~ y r l s  n a t i o ~ l  dii Pur t i  qiiibe', 
cois, Lcs kditioiis dia Parci québécois, r p 7:. F. 70). 



recherche dans les univzrsités du Québec '". On a également d r e k  i plusieurs 
repriss un inventaire rles recherches sur le Québee lu'. 

Les secteurs les plus avancés =nt l'électronique, la m&éorobgie, la 
mécanique des fluides. la la génétique animale, la physique nu- 
cléaire, !a chimie orgariique, la psychomathématique. Par contre, la liste des 
laboratoires de l'industrie et du gouvernement fédéral est a w z  courte. 

En faisant un bilan de la situation de la rrcherche au Québec, on 
remarquc qu'elle est davantage Ic fait des Canadiens anglais, que la rechzrche 
appliquée est concentrke dans les industries rinzlophones, que le volume dc 

recherche fondamentali: faite par les Canadicns français est médiocre par 
rapport à l'ensemble dii Canada 'O4 .  

Avec 27,g pour cent de la population canadienne, le Qué.bcc ne compte 
que 10% de la communauté scientifique du pays e t  encore ce chiffm doit 
être abaiué si l'on ne retient que les xientifiques francophones. En effet, 
seloii le rapport d~ l'c.. C. D. E., en 1964.rgfi 5 le nombre de programmes 
de  recherche st rGpariissait ainsi : universités anqlo+québécoiws : McGill 
2 1 5 ,  Sir George William 7, Bishop 3 ; universités franco+quéEcolses : Mont, 
réal I 17, Laval r I 5 ,  Sherbrcoke r6. Si l'on cxarnine le nombre de disciplines 
dans lesquclles i'univcisité offrait des cours dc doctorat, on :rouvc eette 
4tuation loS : 

Laval 

Montréal 

McGill 

Sherbrooke 3 

L'enquête du ccrrité spécial du Sénat sur la politique scientifique con- 
firme bicn qne ir les univcrsit&s francophones reçoivent une proponion plus 
faible dcs octrois fédéraux que leur population le justifie B. Laenquite révéle 
également que sur trente grands laboratoires fédéraux un  seul est au Québec 

roi. Louis,Philippe Bonneau, r Où vont la aciencc et Ia recherche au Québec ? W .  
F o r c c ~ ,  no 9, aucornn: 1969. p. 4 8  

r o j .  Fernand Dumont et Yves Martin (sou la direction de) ,  S i tut ion  d c  Ia rccher. 
ch t  IUT I L  C a ~ d a  J-dngdii, ier colloque de la revue Rcrhtrclies sociagra~hiqriti.  
Québec, Lcs P r e s ~ a  4c I'Univeraité Laval, 1962. 

104.  Philippe Garigue, r La recherche et le économique dea Canadiens fran, 
çais w ,  1'ActiulitE icinomiquc, vol. 36, no 4, j a n v i r ~ m a r s  1960, p. 557-366. 

105. O. C. D. E., Pol~tiqurs riationa~cs de la K ~ C ~ C C  : &nad$ p .  .ioz.aIS. 
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et 11 n'est pas prisïble d'y travailler pour un unilinguc frani;nis '"". Le comiti 
note quc 

... k montant des subventions attribu6e.s par Ir gciuver~icmcnt fcdéral 
aux univcrsitGs f rancopliunes dii QuEhc r>vélc u n  probl>rne fondamen, 
ta!. 11 rescort, par cxcmple, des cliiffres di: l'annéc ; y67~1gGR que, pour 
un totiil de 7 2  miIliuns 491 oci\i dollars dr  subventions ftrlirales pour 
l'enwmblc du  Csnndn. le. trois uiiiversit2:: francophtones du Q u é h c  
en ont r q u  8 046 ririo soit r 1, I ?& lu'. 

Les déficiences w n t  graviis sur Ic plan de In recherche iridustri~lle où 
Izs enrreprixs  effectuant de la recherche au Québec iont  l'exception. On nr 
pourrait citer que quclqir<s lahratoirec pliaimaceutique$ un  institut des patc: 

er papiers à Mcintrtal, Ic centre dc !a C .  1. L. à B e l ~ i I ,  le centre de recherches 
de 1'Hydrc-i -Qü>bec Varennes. a L'industrie anglophoiie cst coup& des 
univerçiiés francophones c t  des jeunes qui refusent dr a n ~ l a i s ' ~ ~ .  B 

II renaît un espoir f r a ~ i l e  avrc  la création dil l'Institut national tic la 
recherche scientifique, crée au  sein de I'Univzrsit; d u  Q u k k s ,  e t  avec Ir 
Centrc d e  reclierchi. industriclle, d;centralisé dans plusieurs villcj qu2bi- 
coiscs. Il a étii propu4  de mettre Fur pied également 

... un oilcr>tariat de la scieiice et de la technologie ... un conseil de la 
reihrrehc seicntifiquii c t  technologique avec pouvoir d'aviser le couver, 
nemcn t sur la politique scientifique, de .wbventionner la rcc herche e t  
d'exécuter lui-mtme le sas échéai~t  des travnux de rccherihe ; enfin, 
dcsignntion d'un niinisrre dE.légué affaire. ~ c i e n t i f i ~ u e s  et techniques 
ailque1 se rattacherait le secrl-tarint et par lequel le conseil ferait rapport 
au  cciuvcmzment ' O g .  

Il zxiste au sein d u  ministère Jz l 'kducation uric conimi,r.ion dc. la 
recherche scirntifiquz, niais unc ~iiiuvclle étape vknc d'Etre fmnchic avec la 
création d'un çumité ministéncl dc la politique scientifique q u i  devra cc-ince, 
voir un< politique scienrihyue et faire au  griucernenicn t Izr recommandations 
~i>cessnires pour a ~ w c i e r  l'Etat, Ic x c t e u r  privf ~t Les univrrsités dans le 
drimairie dr la rezhrrche scientifique Les dipcnscç directes e t  indirectes dc la 

r r h .  Il exisre dcux autres laboratoirci fédéraux i I'Unrversirf Laval pour I';i~riçulriirc 
e t  les f o r ~ t ~ ,  mais même cn les prenant c n  compre le QuEbcc ne recevait en 
I g6p. r 970 qiie 5 %  dc': subvenrinns aux laboratuirrb i6dé:aur (1r.t Dorsicvs r i  ir 

4d Congrès ML~PM! du Parti q ~ é b i i c i ~ ,  p .  61) 
1 0 7 .  L Politique scicririfique au Canada< 2 t ,  raprorc di1 Comité spFciaI du Sénat 

présidé par Maurice Lamontagne, Ortaaa, 197:  et 1971.  
108 .  Gilles Provoet, u L'incertitude actiietle affcçre gravement I'elort scitntihquc q ~ 6 .  

bécoisa, Ir Dcvnir, auppl. : Tc D C I I O ~ ~  r g 1 0 , 1 ~ 1 j o .  Lt zutbec qui se  [ait, 3 0  
décembrc i 970. 

rog.  Maurice L'Abbi, u Les éIémeiita d'une pnlitiquz si.icntifique Fvi;r Ic Québec z. 
lt  Drvoir, ai ippl .  : Ir Devoir rglo,rg70.  Lc giiébcr qui sc {ait 30 décembre 
1970. 
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seule recherche dans .es universités auraient attcint envirim 75 millicns dl: 
dollars "". Au total I r .  Québec nc consacrerait que 0.7:& J c  sin P. N. B. 
i la rcchcrchc et au c l é v ~ l o ~ p e m e n t  I l 1 .  

Mais par+;ic5sus ces d ivcrs~s  mcsurcs et l ' immeng bcsoin de  croissance 
dc la rcchcrchc au Qtébcc  planent Ics choix politrqucs. a Est,ce quc le dévc, 
loppement siicntifiquc fraricophonc du  Quchec sera fait w!on une pxticiliaticin 
aux activitks c;inadicii~cs ou selon un cffort d'autononiie qu i  confirmera la 
tendancc au &paratisrr.e politique "? ?g En effet, il c.st parfois dificile dc 
concilier les cxigenccs de I 'Ppanoui~cmcn t d'une cuIture de langue Çra;içaise 
au Canada çt Icj. objc:tif's définis par Ottawa : 

La politique sciciitdfique yrovinciale nc murait St re que complcrnentairc 
et desr ink à d:g:iger dt.s objectifs insufisamment roursuivis par  Ott  awn 
ou i fpauler Ics actions cntrcpriscs dans le pays pour  la matérialisation 
dc g:andes i7ptious ayant  d'importnntzs incidences ggionalcs. La poli, 
tique sei~ntifiquc des provinces rlisre en partie i définir, et ne saurait 
!':tre avant  que Ie gouvrrncuirnc fédéral ait clairement exprimé ses 

intentions l". 

Quels que soient ks points de vue, on n c  peut wus,cstimcr pour un avenir 
collectif Ic r6lc de la rechzrchc ct plus encore dcc, investiscements q u i  appli- 
quen t  ses dtcouvertes et donnent une impulsion escciitiellz à la croissance. 
CcF.enclant, nous avoris vu retard considC.rable affecte encore en cc 
domaine le Québee francophone e t  iumbien l'écart s'accroit aveE le Canada 
ariglais. 

Lcs iniiova tjons r.t ii-s invrs t i s scmen~ nécessiterit dcs capitaux inipor- 
tants des organismes dr fiiiançement. C'est de ces institutions f i r i a  ncières que 
riou i allons nd re tonnais: >anse. 

C. DEPENDANZE A L'EGARD DES INSTITUTIONS 
FINANCI~RES ANGLII-CANADIENNES 

En examinant I'eustimblc. d u  financement des invcstiswmentç, on voit 
cga l~ment  une grande diversité d'iustitutions hnaneiércs que nous situerons 
brièvement avant de  nous attardcr à quelques aspects : B o u r e s  de  valeurs 

r I O .  a Québec crée un zoniicé ministériel de la pditique scient16que w ,  le Drvoir, 
15 maru rp7r.  

r I r .  Le Dcto i i ,  1 9  ocro'!,rc 1970  (cité dans Ier Dossiers dii q e  congrès naiiotial du 
Parti quiblcoir, p. 6 I ).  

r 1 1 .  Philippe Garigur, d La rechcrch? au Québec ct l e  problème constitutioniiel P ,  

Sncrrce Forum, np i, avril i968  (cité dans O. C. D. E., Policiquri n a i i o ~ l c s  
de la sciciice : C~,iadc, p. 382). Les rncnies idfçs svnt exprimies <gaiement 
dans I C F  articlcs dc. Gilles Provost et Maurice I'AbbE dt!~à citi.5. 

1 1 3 .  O. C. D. E., Poi i t i r tuc~ na~irim!er dc In scirnct : Canada, p. 376.377. 
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mobilières, soci:tts de financement, rm yrunrs du z c t e u r  public, et plus  spi* 
cialenifnt les eiiiprunts du  cc-iuvernemcnt provincial. 

1. U N E  BREVE PR~?sENTATION 
DES GRG.%?JIShIES DE CKEPIT h L f i  PRODUtTION 

Tout  d ' a h r d  Ies brinqiirs i charie fidérdle Font des banques de dépôt 
e t  de  sréd:t qui offrent surtciut d u  crédit i iciurt terme poiir l'industrie e t  
Ic ziinimercc ; leur ripSration bancair? ia plus caractéristiquc est d'cicompter 
Jcs effets de comnicrce d'u nc ichSance de truis niois "'. Les banques 3 charte 
pratiquent ,.:alement le er?dit hypotli?cairc.. Ic cidit i la pêchs e t  à l'dgri, 
culturc, ail fin;irieemcnt dts exportations, I L S  FrEts sur n , j r i t j i ~ m c n t  d e  produite. 
pnni~lircs (h!?, b~ois), cf clles oiit dcs hiialcs FUUr le crédit i~idiistricl à rnfii.cn 
et à ion: terni< En 197G, Icur iictif sc rkpartisait e n  56% d e  prEts, 
clc p1accincnt.; et 6% d'c:icaisse. Ori iumpt<lit pour la iii:nit. aririéc, I 524 
siicenrslcs bancaircc dans lc quebec,  s ~ u I c  pruvinct. canaditinne uù leur nc.n;+ 
tire décroil depuis r g66 "". 

L r , ~  socrét t :~ de p h i c n i ~ n t ,  appclées couramnient fonds niucuels, ont 
mn!iii iin grniid dévti!cipp~m.:nt. T l  ~ ' a c i t  a d'inçtitutioris qui, par  vente de 

icur.i p r ~ ~ p r c ~  tltrcs, g r o u p ~ n t  les rcsilurces fin;iiicji*res Jc ncimbrcux xjuscrip. 
tcrirc t r i  uii ionds uniquc cr,nc,icré à l 'acqui~.it;on. ,iux fins cle placcnicrir, d'un 
partcfcuillc diversifi? c t  rtgulièrenient c u ~ r v i s é  dc valeurs mobilières dont 
t ~ u s  les aasriciés se F;rttagt!nt I r s  tiCnCfiic5 ,lu prorat;i dc. 1,:ur partieipntion "', i. 
Lrs porte feu illcs sc riip;irtirsent d'habitude dc cette i'~;içiln : denx tiers d'actron.s, 
20 i 2% Jq,!itians privilé~iSes cc d'obligation~, I O  3 I 5 %  d'obligations gou, 
vernementnlcs. Si Ia rnajririté dcç pl~crtnicnts s'cffcetuaicnt <r i  1971 clans des 
intr i -yr i~cç c n n a d i r n n e ~ ~  les plaçc.nicn(s c n  valeurs ftrang;:rr-s attcignaiçnt tout 
de mêmc .p:E d u  total de l 'act i f  clcs fonds mutuels çarindiens. Lc taux dc 
craiçsnncc p;irticulitrcmc~it r;ipidc dc's fonrlr mutucls depuis Ic niilieu J e s  
arinks  1950 s'est rnltnti c n  1970 ct 1 9 7 1 ,  et poiir ccttc ùernikre annkc leur 
actif nc représcnt~i t  que ; y &  rnvirrm d~ l'ensemble clcs actifs des Ilrindpakrs 
iristitu t ions hn.incikres llT. 

[ r d .  A n d r é  Raynauld, 1nrtitut;r~rrr c'rnniimiqi~es curiadrciiirc~, Montréal, Rcaiic7iciiiin. 
1964, p 1 : 1 , = 3 7 -  

11s. Annudrrr d u  CarieJg,  r q y z ,  p I ?38 , r  14iS Par ail leurs,  en 197'. Lcs actifs des 
deux banquer; i chan.- c a n a d i c r i n e s - f r a n ~ ~ i s ï s  n e  repr*~t. i itnicnt que r.+,sS'r du  
total des actifs de: b;inques a y x i t  lci:r sièjie au  Qiiihe: Ln faiblesse et la d é p t n .  
dance des  C ~ n a d i z n s  Iranqais dan5 ce  d o i i i ~ i n c  est. çk~niparable à ccllc qu'ils 
inanilestenr dans  I'indusrrir Er.fin la diniinutibn du nombre  des siiccurrales ban* 
CSITES &II Québec  d t p 1 . j ~  ~ g 6 6  est ~ u t ~ l i ~ ~ t  at!r;biizblz à l ' e ~ ~ ! l i t i ~ n  dcs dtiix han- 
qi i ts  r a n a d i c n n ç s , [ r a n ç ~ i c ~ ~  

I I 6 .  AlidrS Raynanld. Iris:rciitions éc,onorniqiics raiiadiennrs. F 16 t+ l7o .  
117. Comptc  rrq:dir J e  Tu s,tiraiiuii é c u ~ r u ~ n i ~ ~ i t : ,  0 t 1 ~ b . v ~ .  hfinittFrc des F:nliirrs,  

avril I 072, p. 61-62 
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Les sociétéf et I r s  mutuelles d'assurdnce,vie ont une grande m p o m n c e  
mrtout au Québec où plus de la moitié des gcns sont assurés pour environ 
deux fois le montant Lie leur revenu, alors que cc taux n'est environ que dc 
i , ~  en Ontario et plu; faiblt: encore aux Etats-unis. Par les systimeç privis 
d'assurance,vie Ics Quékmis suaient-ils parmi les plus assurés du mondc ? 
En 197ci- 699; de l'asjurance,vie en vigueur au Canada l'était par des corn, 
pagnies canadiennes, es mmpagnies britanniques et l a  autres compagnies 
étrangères représentaient respectivement 5 %  ~t 25% du m a l .  i.e rôle des 
m ~ t ~ e l l i s  demeurc tn:s marginal. La part de9 compagnies d'assurance~vie 
au *in des Frincipalfs instituticinç financiires tend i dicroître de i96r à 
1971 car elle passr critre u)s deux dates de 24% i environ 17% de l'en. 
xmble 

Les caisses d c  ~ e t r a i t c  ont u n  actif preque aussi considérable que b 
sciciétés d'assurance-vie et effecturnt des placements importanta qui, en r 970 
au Canada, se répartissent principalement entre les oùligations ( 5  178 du 
total). les actions ( 7 4  Ch). les hypothèques ( g % ) ,  cela pour les seules ca iws  
de ycnsion e n  fiducic. Il'autrcs caissrs de  retraite sont opérées par des xiciétés 
d'assuranccavic, par di:s cakes  indépendantes ou mnt  constituées par des 
rciitcs mllectives rur I'gtat ; tontes ensemble elles ont une importance qui 
dépasçr: le quart des ria-.ws de pension en fiducie IlB. 

Les aociétés d e  fizlucie administrent et disposent de biens qui leur ont 
;té confi& par les dépiiçitaires de la fiducie. Aujourd'hui une grande partie 
de leurs avoirs s'orienient wcrs le marché des valeurs mobilières. Au a u r s  
de la deuxième moitié des annécs 60 plus d'un milliard et demi de dollars 
du fonds de pension ont :té placés en actions dont 807% étaient canadiennes. 
Par l'importance de lei-ra actifs pour le Canada tout entier, 6.5 milliards d e  
clollars en 1970, clics se situent bicri après les banques (47,3 milliards), les 
compagnies d'assurance vie (16 milIiards) c t  les caisxs de  retraite (14.5 "1, 
liards), e t  sont davanraqe comparables en importance aux caisses C D O @ ~ ~ ~ ~ V C S  
d'épargne r t  dc crédit (3,6 milIiards). ou encore aux wciétés de prêts fiypo. 
théçaires ( l o g )  Iz0. 

Les ~ociétés de priis hypctliécai~es rel;oivent dcs dépots de  leurs clients, 
:mettent des certificats d'l.parjine et de placement, des obligations à long 
terme et placent. leurs fonds dans le prêt hyporhécairz. La p!us importank est 
la SociGté centrale d'hi pothèques e t  de logement (S. C. H. L.), entreprise 

r i S .  Anniuirr du Canads, 1971, p. 1359-136R; Anniraire Ju~uc%ec.  r p T t ,  p. 838- 
838 ; Comprc rendu d c  la s i t i u t i o i i  économique, Oitawd, Ministère des Financea, 
avnl 1971, p. 62 e t  97 ; Annuaire du auibcc, 1970, a L'industrie de I'asau* 
rance et I'invcstisaeinent 1, p 790-817. 

r 19. A ~ ~ ~ L Z I T C  du Can~d.1, 197~. p. g z 3 . 9 ~ 5 -  
130  Ibid., p. r j3o . i  3 7 4 .  
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publique fédérale ; cn ~ 9 7 0 ,  prés de la moitié Jes logements au Q u é k c  avaient 
éti. construits svci m n  intervention "'. 

On trouve enfin des caisses c o o ~ é ~ ~ t i t . ~ ' ~  d'r'pürgrie ec de  crédit dont le 
développement a été spectaculaire au cours de ces derniéres années ; elles 
font surtout des placemerits cn hypothéqur5 c.t en obligations gouvernemens 
tales. Enfin existent des u~c i i t i .~ .  Jc &dit i tempcrament e t  de petits prSts 
qui ne jouent qu'un file mineur ici e t  dont  rious reparlerons au chapitre I!I. 

Dans la plupart Je. institutions de cridit  i la production on rtmarque 
la J8pcndancc et la f a i b l e s  financière des Canadiens f ran~a is .  T o u  tefois, 
leur prii.wnce n'est pas négligeable et la cmisurice rapide des institutions qu'ils 
contrôlent cst encouragealitz. Arrêtons-nous dcnc maintcnant à qrielques 
aspects particuliers : le marché b u r r i c r  i Montréal, les emprunts du gouver. 
nement du  Québcc. le crédit privé à long terme. 

1. EFFACEMENT RELATIF DU MARCHI? BOURSIER DE MONTR~?AL 
ET PARTIC[PATION MINIME DES CANADIENS FRANCAIS 

Le Québec dispose g d c e  à Montréal d'un marché boursier important 
et presque centenaire puisque la fondation de la Bourse de M o n t s a l  remonte 
i 1874. A la Boursc de M o n t r h I  s'est ajour; cn 1926 le Moiitreal Club Market  
qui s'appellera à partir de 1951 l a  Bourse canadienne. 

Quelles çont les caractéristiques d e  la Buurse de Montréal ? Depuis 
le début dcç annkes 30, on  n'échange plus d'obligatjoris à Montréal, les 
transaction5 purtent seulement sur  les actions. La Douric Jc Montréal est 
seulcmenr un m ~ r c h é  seconJaire ail sens où les wciétcs ne peuvent offrir direc, 
tement Irs nriuvelles émissions de Icurc actions, à la diifCrence J e  la Bourse 
canadienne. 

Quelle participation les QuCL.écoir cint.ils aux Bourses de Montréal ? 
La Bourse de Montréal compte i30 siiges e t  la B o u m  canadienne roo  sièges, 
mai5 des memhmc pruvent détenir des sièges dans les deux B0uric.s à la fois. 
Ainsi, en mai 191i2, Ic total des membres des deux Bourses s';levait à r I 5 .  Sur  
cc nombre, la moici; avaient leurs sièges wciaux au Qu:hcc, mais La moitié 
é ~ a l c m e n t  étaient membres de la Bourse de Toronto. E n  décembre 1967, o n  
aimptait sur 102 niembrcç, 14 membres canadicns+frariçais I Z 2 .  Enfin, e n  1973, 
un Canadien français aceèdc i la prégidcncc des Bourses de Montréal ec la 
fusion des deux Bourses m o r i t r ~ a l ~ i ~ s  est envislgée. 

Sclon une enquête effectuée en 1961 par la Bourse d e  Montréal, 23,4% 
des act ionn~ircs  po&dant 30,45'0 ddeç actions résidaient dans le Q u i k c .  P < ~ u r  

I I I .  AnniiaircdirCanada. 1 9 7 z , p . 8 7 9 ,  
I a a .  Michel Lapalme, 4 Bourse de Montréal. L'escalade des jeunes >, Maguirre M e  

lean, vol 7, no r a, décembre I 967, p .  25 .  
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IL-s industries J e  transiusniiition, environ 30% des acti~nr c.t de leur valeur 
çc trouvaient au Quét~ec Dans Ics mines c'était I S ~ L  Jçs actions ct 20% 

de  leur valrur ; pour b: e t  lc snz, I S ? ~  des actions et  de kilr valeur 
itaicnt nu Quebcc ; puiir les wciétfs J E  fjducie c t  dc financement, i'ctait 26% 
des actions c t  J c  leur valcur ; pour Ics socii'tf s t ' t  Ids S C ~ V ~ C C S  publics, environ 
2ri% dcs actions et  de leur ~ n l c u r  ftaicnt au Québec Quant aux banques à 
chart<, les trois quarts dc I c u r ~  :i~tiiins ct de  leur valcur iraient 3u Canada 
avec snns doute une p x t  pr?Joniinanre au Qutbcc. O n  rcmarque égnlcmcnt, 
d'après cettc fnquetc. que dans tous Ics jcctcurv les intérzts non eanadiens 
sont fquivalents ou l 'esi~ortcnt  sur lcs intérEts strictement québccois I z 3 .  

Les autrzs Bourses dc vaIcurs mobilières au Canada se situent à Toronto, 
Vancouver. Winnipeg ct Calgary. Dcpuis I 95 5.1g57, la Boursc dc Toronto 
a dépas: en import;~nct. cellc de Montréal ; di.j?l cn 1961 clle était trois Fois 
plus activc '14 et dcpuis l ' ka r t  nc cesse dc s'acsrvitrc. Sur le plan mondial, 
la Bourse di: Montréal rcite d'iinpnrtançc secondairc par rap~ci r t  aux plus 
grands icntres financiel s lx". En ig-51. Ir5 upérations d'arbitrage dc. la Bourse 
de Montréal avec T o r ~ ~ n r o ,  N-:w Yidrk c t  Lrindres ont  rcfrésenti Ic quart 
des transactions 

Pour avoir une a;iproxim,ition du s l r  de la Bc>ursc daris lc f i n a n ~ ~ r n e n t  
dss entreprises, aachone qu'au cours dcs annEes I 961 - I 961, sur 2,5 niilliards 
de rirrcj émis au Canada il y avait 89:; d'obligations et  I i d'actions 
privilégi~eç e t  communk:s. Par aiieurs. dc 1036 à 195 I, sur 603 cntriiprises 
inrcrites i la Rourx dr. Montréal, on ncltait Ic? Fources de financement sui. 
vanteç : profits non dis. ribucs fiTi:&, c1blig:~tions I 6 9 ,  x t ions  25, 
actions amniunes  i 6%. 

Veri 1960. les d,ltenteurs d'iicticins représzntaient 14:;; dc !a popula* 
tion totale deç Etats+Unis, 9,270 de celle Jc l'Ontario e t  5 4 %  de =cil< d u  
Québec, m2iç lcç ili.tilntr:urs J'ac,tions qu>h?ciois en posGJaicnt proportionnelIc+ 
ment pIus quc les détcntcurs ontiiricns, mais nous ignorons queIle est la 
proportion d'Ang1o.Q~; becriis pnrmi les détcnteurs d'actions au Québec. Quan t  
au marché dcs ohligatiuiis, r;ippelrins qu'au Canada il s'effectue cn dchors dc la 
Bourse, et 1e.c quatre ~ i r . ~ u i é m c s  des obligations sont dcs cibligationç publiques. 

Regxdons justcnient mmment s'eff ectuc Ic financement du  secteur 
public cr tout partiçulii.renient les dii3culct:s quc rcncontrc Ic gouvcrncrnent 
prnviiicial pour ses cmliruntç. 

3 .  Charles Denis, 2 ic 'eskcc  que la Boirrse y ,  Montria!, fiditirin' de l 'Homme, ,964, 
p. 80.83. 

I r . + .  L'activité d'une Boirse peut 6e niewrcr par le: v o l i i ~ ~ c  et la valeur des titres 
tchangés chaque JUUr. 

125. En 196t, on pouvait la  siluer ainsi : hqontr+idI 785 citrca inscrits, Toronto 
I roo. Paris 2 800, Londres i O ooo, mais depiijs cettc date la position de Mont, 
réal s'est rlétériorie 
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3 DEPENDANCE D E S  G O U V E R N E M E N T S  QUl?BgCO[S A L'EGARD 
DES MILiEUX FINPiNCIERS CAN.4DIENS .4NGLAIS 

Les gouvcrnenicnts québfçois font fasc dlipuis quelques années à des 
d5penses en augmrntation trEs rapidç qui entraînent des prublkmes nouveaux 
de financement. Devant ccs diff;zult~!s, il a Fté propoçi: 12' u n  recours dcç 
provinces au pouvoir d'cmision dc  Ia Banque du Canada, en cas dc finances 
déficitaires ou pour unr contraeycliquc, ce qui a entrainé unc. vivc 
controverse apportJnt de  nouveaux arguments sur l'intkèt évent ucl d'un 
rrcour5 du Q u é k c  à la Banque du  Canada lZ'. M ~ i s  ccla nëtanc resté qu'a 
I'éta t dc prujet, les problèmes de financement dcmeurcnt toujours aigus pour 
!'l?tat prrivincial quéEeois qui nc dispose pas dc la Banquc du Canada commc 
Ic. fait 11: gouveniement fEdEral p u r  placer ses emprunts, et  qui doit s'en 
remettrc, comme Ies autres provinces, à un N syndicat P qui comprend une 
ou plusieurs banques. Dcpuij ig;ri cnvirun, le gouvernement du QuébPc 
recuurt à uii a syndicat o firisncicr unique à la tete duquel on trouvc l a  Banque 
de Montr'al ct la iiiaiçon de courtiers cn valeurs mobili;lrçs A.E. Ameç and 
Co. Pou& par Ics besoins d'empnints de  I'Hydro~Quibcc c t  la faiblesse de 
sa niarc? cl? manwuvre, le gouvernement a clierché, ii y a quelques années, 
i susçiccr un dcuxième syndicat financier. En cffct, les taux dqintérEt sont 
apparus trop élevis, et  dc plus le grriiipe Bank of Montreal et A.E. Ames 
and Co., qui plaqait cn exelusivité !cs Iimpruncs du  Québec, était l'unique 
conseiller financier pour fixcr Ic taux d'intl'.rft, la date la plus prnpicc pour 
l'émission des oblig;ition~, les conditions de leur matura tiun "". 

ù: synrliriat P hnancicr donne sans doutc I'asurance de voir wu:crit 
iiit~:jiralcmcnt un gros emprunt, par exemple de i oo  millions de  dollars, mais 
cn contrepartie, son droit de regard sur la politique que le gouvernement 
provincial voudrait suivrc par:iit exorbitant. Un xeond syndicat suxité par le 
gouvenieinent vint briser le mrini7pi7lc pr t~édent ,  mais trcs vite il se constitua 
un cartel, Ies dcux syndicats preriant ;ilrcrnativement Ic placement des émis. 
sions. Dan; le m2me temps. !ri.: inilieux financiers de B q  Street, quartier 
fiiiancier de Torclnto, se mettent i bouder leç obligations du QuGbcc pour 
marquer leur dkapprubation des politiques générali-s du  Québec. 

136. F:A. Angera. Ir Problème fiscal et  l e s  r r l ~ r r o n ~  [tCdérales firoi~iiiciales, fitude 
pour la Commiaaion royale d'enquête a i r  lcs Fruhlème~ coiistirurionnels (corn* 
mission Tremblay) .  

r ï 7 .  Jean~Luc  Migué. a. Lc financement des crnpruiits provinciaux et la  Bniique du 
Canada B, 1'ArtiiaIiré iconomique,  vol. 37, na' 3, octobre~déccmbre 1961, p .  368 : 
P. ,A .  Angers. r Le 6nanccment des cmprunts provinciaux et la Banquc du 
Canada a ,  L'Arrualiti i ionomique,  vol. 38, no 4, janvier,mlrs 196?, p .  5 4 8  : 
Jacques Parireau. a La banque du Canada et les emprunts provinciaux 3, !'Aitua- 
Iité éconorniqut, vol. 18, no 4, ~anv ier~mars  1963. p .  6 5 ~ .  

I 18. 5.,G Cerigo, e Des qurrclles de  clocher : la rue Saint~lacques a ,  Ciré libre. 
vol. 1 5 ,  no 64, février 1964, p .  21'27 



Nc voulant pas dépcndrr uniqurmerit d u  bon vouloir de la nie Saint, 
Jacques, quzrticr finaiicicr J c  Montréal, le gouvcrncment québécois cherche 
i diversifier 5t.s sliurce; d'emprunts en continuant i E tourner ve:s le marchhe 
~mSricnin, partir dl! rriars 1968 vtrç le marché européen et mêmri vers 
le Japon drpuis 1972 parnllèlernent il met sur la Caissc de dépôt et de 
placcmrnt qui reqoit toutes les cotisations au fonds tle pension du gouverneT 
ment, cc qui ii i i  pcrniet de raswmbler tré: vite des fonds  considérable^^^^. 
Mais tout le financem,:nt des emprunts du sciteuï ~ u b l i c  du Québec n'en est 
pas rf+du pour autani- car ces emprunts s'élèvent à r I 85 millions de  dollars 
pour I 970 13*. 

Regardr-ins les tc ndances gén>r,ilc.i d u  marché financier canadien Ia1. Lc 
qouvcrncment fid2ral imet surtout à cijurt terme avec une pouvie périodique 
i long terme. Les pra\inccs émettent A long terme pour réduire les problèmes 
de refinanicmcnt. Mai: le marc!ié i long termc est assez mince, d'autant plus 
que ln Banquc du Canlida n'appuic pas les provinces, ausçi dcivcnt-elles rccou- 
rir nu marché C t ranger, surtout américain. Les municipalités n'un t pas de 
rccriurs i la Banque ~:cntr;ilc et  émettent à long terme des obligations peu 
négoci~lilcs mais à fo1.t rrndrment. Les émissions de5 actions et des obliga- 
tions drs crlciétls sont faibles, En 1967, 15% de Ycwmblc de l'investissement 
prive, le rmtc Otnnt sJrtaut conçtituc d'autofinancenient et  un peu d'inves. 
tisement privf des inr:ividus e t  dcs cntrcprisrs non incorporécs. 

Dc nouveaux bcwinç apparaissent i l'intérieur du s ~ c t e u r  public ; les 
besoins financiers SE (léplacent vcrs les provinces (bicn,être. éducation) et  
tcnclruiit i se dcpl;~ce r vers les municipalités (urbaniu tion) . D'où l'évolution 
suivante de la drtte publique c~nadienne  (tableau XXVI). 

La dette provin~:ialc s'est accrue de ~ 7 2 %  en I O  ans. Depuis 1966, 
le marclié Iibrc intérieur ahanrlonne les obIigations à long termc et les pro. 

TABLEAU XXVI 

Drric tutalc tn coiirs. S C C ~ C I J T  public ( r n  m~ltiurds de dollars) 
- 

i édkra l  provincial municipal 

1958 1 6 4  Sb7 3 ,O 

139. Jacquen Parizeau. < Les dessous de l'Histoire (rg63,rg70} De certaines mad 
nœuvres d'un ~ ~ n r l l ~ s t  financier en viic dc conserver son empire au QuCtec W ,  

le DCYO~T,  a février 1970. 
I l u .  La Situation éron3mique, Qiiibec, Ministère de I'lnduitrie et du Commerce, 

1970, P. 89. 
1 3 1 .  Jean~Pierre Le Goli, a kvoliition des moyens dc financement des secteurs publice 

et privéa iu Canada >, I'Accwiité écvnnmiquc, vol. 4 5 ,  no 3, octobre-décembre 
19693 P. 541 .  



vinccs SE tourrlcnt vcrs le rn,irch> captif et se ficnt à l'ctrangcr pour sornblcr 
le d2ficit résiducl, Mais 1 ~ s  coûts ct LES risques d c  la dcttc à l'étranger sont 
6levi.s. Lcs emprunts aux firatsTunis zniit sujets à 1,i politique américaine dc 
balance rlcs pdiemrnts, lcs emprunts cn Allemagne et au Japon sont touchk  
par leç rkivaluations. Hcurzus~ment  puur le Québrc, la Caisse dc Ji@t 
pr>st.iite nne wmme d'épargne sans rivqnc qui ne devrait plafonner qui: vcrs 
1985, et il est poçsiblc c~dlcmcnt  d'augmenter le pourcentage J c  la contri, 
bu tion. 

Avec unc  hausse de r 10% e n  une décennie, l'augmentation du  secteur 
municipal et plus forte encore que celle du f2déral mais inférieure à celle 
du  proviniial. Actuellement, la situdiion est patciculiérement difficilc pour 
les provinces e t  les municipalireç, Ftant donni  le peu d'intérêt d u  public pour 
les oliligntions à moyen et long tcrme et  la psychose ilc l'inflation qui enlève 
beaucoup d'attraits aux titres priiviiiciaux et plu3 encnrc à ceux des munici, 
par ies  13'. 

4. [NSUFFISANCE? DU FINANCEMENT 
DE L'ENTREPRISE Cd4Nd4DiENNE-FRANÇAISE 

Pour le financement des investiçsements privés, un certain nombre 
d'organismcp font des à moycn ou à long tcrme j. dcç entreprises indus. 
trielles et cornmt rçiales. II s'agit de sciciétés de financement qui ne reçoivent 
pas de dé+ts mais qui  font drs prêts de plus I a n w e  durée que les banques, 
prèts garrtntis par des édifices et des >quipements. 

A Ottawa, on  trouve la Banqur d'expansion industrielle qui cst une 
entreprise publiqi~c. filiale de la Ranque du  Canada et frindéc cn 1944 pour 
aider la petite et la moyenne entreprise. Cependant, son activité est assez 

lirnitce e t  se canccinne dans [es prêts i moyen terme pour immobilisations I g 5 .  

La Ranqur d'expansion industrielle n ' a p p r a i t  pas cornnie une vraie banque 
d'aff:!ires mais eomrne une hiinque de la d e r n i h e  chance. 

Au QuLbec, il existe deux mi>[& dc financement : 1'ORicc de crédit 
industricl du Québec c t  la Swiété  générale dl' financenient. Créé c n  r967, 
1'Ofice de cr6dit industricl, rnnsformé depuis en Sociéti de crkdit industriel 
accordait siirtout des prèts aux petites e t  moycnncs entreprises. Il pouvait 
:galenient acquérir des immeubles o u  de l'équipcnient industrie1 pour  les 
revendre clu Icc louer à des entrrprjws lB4. 

1 3 1 .  Jean-Pierre LP G R ,  u l?>~i[ut lan de6 moyens J c  hnan~emt-iit  ~ P F .  ciect<i~rs p~ibl ics  
et privés au Cana& 8 ,  I'Artrrolicc' économique, vol. 4 5 ,  nLb 3 ,  octobre+déccnibre 
1969, P. 54s 

r 3 3  André Rayoauld, Inrtiiutions économiqucr canadicnncs, p a 7 1  ; e t  Arinuaire du 
Canada, 197% P. 1 3 3 4 ' T 3 3 5 .  

114. Annuaire du 9uébcc.  1972, p . 7 0 3  e t  758. 
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La Société géné~ ale de financement est à l'origine une miéti  mixte fondée 
en 1961 pour faciliter le crédit i moyen ou Iong terme, avec ou sans garantie, 
et aussi pour prendrk: le contrele ou faciliter la création d'entieprises. San 
ambition était de devenir un instmment de contrôlc accru de  l'économie 
du Québec par les Canadiens français. Remarquons pour le moment que 
1'Etat provincial n'a j;.mais donne les moyens su fisan tç pour que les entreprises 
publiques ou m i ~ t e s  qu'il créait puisçent pleinement jouer leur rôle. La h i é t é  
générale d e  financem~nt au Quebec n'a jamais disposé du capital de I O O  

millions de dollars qu: avait été suggéré au moment où elle Stait en projet 13$. 

Sans duute, il est dificile en Amérique du Nord d'étendre une seniblable 
participation du gou\ernement mais on a'est contenté dans tous les cas de 

V 
Marcha! ~b con jenctrrre 

Partie d'un m;irché de concurrenw parfaite comme fondement, la  
théorie Economique en est vcnue progressivement i reconnaitre différents 
formes de marché, à tenir compte des rapports de forces de la vie économique 
réellc. a: La concurrence effective s'établit entre des firmes ayant des tailles 
différentes, des coûts tlifférents, des hori:anç divers, des politiques variées lSo. 

Pour Smith. la toncurrenee était un outil de description, avec l'ecole de 
Vienne et de Lausar-iie, elle devient un outil d'analyse, mais en pIeLi l i b  
ralisme elle est deverue ce que l'économie devnir être et considérie alors 
comme le systtme écoiiomiquc vers lequel il faut tendre ; puis la concurrence 
devient un outil d'orientation m o n t a n t ,  dans un système où ils n'eiristent plus, 
ce que pourraient être des prix parfaits et se pr&tant alors aux t n v a u ~  
mathématiques les pliis Il n'est cuSre possible de s'attarder ici 
aux questions de miché  ct de prix pour lequelles Ia thiorie économique 
est particulièrement éliborée mais nous tiendrons compte cependant des mou, 
vements des p r i ~  et dc s quantitéa. des a: rythmes B de l'économie. 

Les structures dti marché, sans être les seules, ont une part déterminante 
sur la conjoncture qu'elles conditionnent en partie, et  également une poli, 
tique conjonccurclle finit par modifier même indirectement les structures. II 

1 .  Jean Mehling, a Banques d'affaires et risques à courir B ,  I'AcciuilirC économique, 
vol. 37. no 2, juillet.rcptembrc 1961, p. 339. 

3 6  Henri BartoIi, Sysrèmcs t t  sabrt i i res  économiqur~ ,  p. 460. 
137 .  L u i d  Reboud, a Dimenaions dc.~ entreprises, concentratioii c t  concurrence B ,  

I'Actualire' économique, vol. 4 2 ,  np 3.  ocrobre~décernbre 1966, p. 419, et A. 
Piatier cr al.. le1 Fo~mes rnodernrs Je la concurrence, Paris, Editione Gauthirr, 
Villars, 1964. 343 p. 
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scrait difficile dc. prkscuter Ics structures :ccinomiques sans tenir compte de 
I'éclairage p;irticulicr qu'apporte l'observa tiori de la conjoncture, d'autant 
plus qu'une des distinctions mnjcurrç est mllr de la durée qu i  spécifie lcs 
s t ruc tura  par rappun aux changements fréquents qui caractkrisent I'évolu- 
tion conioncturelle "'. Nuus ne retienrlrons dans cctte section que ql-ielques 
aspects particulicrs des formes du  iriarché e t  de la conjoncture québécoiç.2. 

A. STRUCTIJRES ET FORMES DU MARIZHI? 

r .  LA PRESENCE DES FIRMES AMERICAINES MULTINATIONALES 

L'importance des investissements dirzcts, e n  particulier la création d e  
filiales des sociétés américaines niultiriationales, a u n  rôle important sur  Ic 
fonctionnemc~it J u  irinrch; québéiciir. Nous aurons l'occasion de nuus y 
arrêter davantage au chapitre IV cn parlarit du  commerce extérieur. 

O n  comptait en 1945, au Canada, : 5 2 %  entrepriws mus contrôle 
étranger : i la fin de 1960, il y avait 4 839 entrcpriscs u canadiennes 3 sous 
contNlc Etrangcc dont  1 686 sous contrôle iiméricziii. e t  il s'agit d'industries 
nianufacturiér~s'". Sur I 3oo entreprix5 i!;anufacturières américaines en 
ry53 ,  il eii suffisait de 2 pour assurer 6oyi. de I'erwmblc des inveçtisscmcnts. 
En 196u, 667h de tout Ir sontriilc étranger repoui t  sur  I I I  entreprixs. 

O n  devine de quelle pi~sicion de force jouissent dans leur secteur un 
riombrc restreint d'entreprises amfrieaines, et on  a pi] observer combien 
cela pouvait affcctcr la concurrence e n  considérant tout  d'abord Ics filiales 
des sociCtCs itrangères et la barrière à I'entrje "O. 

Les Sconomics d'échelle e t  la part du  marchf ncccsairc dépendront de 
13 structure cvncurrcnticllc du  secteur d'activité l'cntnit. st. fait et aussi 
du  t.ara;t?re des firmes e n  place : 1'~nvt.stissemeiit minimal nécessaire 3 
i'entrée wr3 pour les firiries américaincs moins élevé au Canada qu'ailleurs 
vu la siiriilitude des goûts e t  des cananx de distribution ; la firme americainc 
rrouvera wuvent le capital nfrcss,zirt. avec pIus de facilité que la firme 

138 .  u Les fluctustiond 60nC ass0cii.e~ l'idée de conjoncturc et à des rnSianisrnes 
endogènes ra:iuiinels alors que les fluctuations ~ Q I I E I J ~ S  et croiaoantes s o n t  a s s e  
ciées à I'idéc ils structures variaiit seulenient dana  la lonpue dur& et liées à drli 
influencce c ~ o g è n e a  dont la ratjolialité est étrangère du mécanisme économique. B 
Gi~lcs Lebel, Horizdn 1980, p. 6). 

I 39 Bernard Bonin, u L'invcstisscirient direct et aco etier6 sur les conditions de la  
concurrence 3, 1'Acrualiré éconoriiiqiic, vol.  41, no 3 ,  actobre*décembre I 966, 
P .  484.  

O Selon J.  S .  Bain, B m i i t r r  t r i  N r w  Cnmpeiitiori, Cambrid~e, Harvard University 
Preas, 1956 (ci[; par B Bonin, .r L'invcstisscnicnt direct et ses cffeta aur les 
condjrions de la conrurreiice p. 1'Aciuniité économique, vol. 4%. nu 3, octobre- 
décembre 1966. p. 484)  



canadiciinc. La barrilre à I'ciitr2e est plus focte sur un petit marché car la 
conccntratioii y est Iiabitui*llement trés jm~artante. Dans I'ensemble on peut 
dire quli les firmcs ttrangèrcs franchissent plu; facirement l'obstacle d'une 
concurrence nouvrlle quc IES firmes nationales nouvcllcy, et parmi les entrcr 
prisee étrangères, Ics fifrnlis américaines seront privilégié~s "'. 

Si 1'011 considère niaintenant lc camportement des ciitrepriscs dans le 
cadrc. de leurs opérations : la diff:rcric~ est xnsible entre le5 firmes nationallis 
et les firmes internationales. Une finne nationale et une firme iiiternationaie 
maximiseront selon des horizons différents diespace et de tenips : ce qui est 
non iconomiquc dari: un horizcin le devient quand l'horizon change. 

La filiaIz améri.:ainc crinsidirera un Eveiitail de choix diffirent Le celui 
de sa voisine canadicnnc ct prut, de plus. maximiser ses p r r i f i t ~  en longue 
p?riode plutôt clu'cn courte période. Mais, mêmc si elles adoptent toutcs 
dcux lc même horizon de temps (lu pciint dc vue du profit et sont 
répartics mond alemint à pcu près de In mfme façon. elles subiront 
quaiid même 1':s presjionç des groupes d'netionnaircs, cl'orgnnisations 
ouvriéres, de gouvcrnments difirents pa rcc qu'ellcs ont drs foyers. diffi. 
rents 14=. 

1. LES ECONO'LIIES D'ÉCHELLE 

Le marché a intérêt auxsi à être étudié du point de vue dcs Cconomies 
d'écheIle. I Économie d'&chcllc n est une cxpresion dont le Fens n'rçt pas 
toujours trés pricis zn analysc éennomique. Dans certains cas. elle semble 
être à peu prés l'équivalent, nu mênic presque synonyme, dc I taille du 
niarchc B. Dans d'aut,rs, elle désigne la a taillc de l'entreprise B, la c taille de  
l'usine B ou encore I'c importance des &ries de production Id3  3 . 

Les problèmes ]!Our lesquels se pose la question des éconamies d'échelle 
sont nombreux et I'oii peut retenir "' : l'évolution et la stmcture de l'orgd- 
nisation industrielle d'une éeono~nic. le nambre et la dimension des entreprises 
5~ partageant un marché, la législation sur les monopales, la dimension opti. 
inale des firmes, la l>lanification industrielIe dans les pays çouvdévcloppés, 
les réductionç tarif air:^ ou créaticms de zones dc libre échange. 

141 .  B.  Bonin, ibid., p.  484. 
141. C.P. K~ndIeber~er, < Cumnients B, Amcrican Economic Rrui rw,  mai 1964, p. 476 

(cité par B.  Bonin, 9 L'invc~tis~en~ent direct et 6CS cffets sur Ica conditicins dc 
la consurrence D, I ' ~ c t r r o l i r é  écoriomiquc. vol.  41, nl) 1. cxtobre-décembre r966, 
P. 4 8 4 ) .  . . .  

143. Conseil économique d u  Canada, 2ualriémc rxpos i  dnniicl. L ' iconomic cana, 
dienne der annt8:s 1960 aux années '970, septembre 1967, p. 163. 

1 4 4 .  Claude Germain, a RéAexions sur les ;conornies d'échelle $, I'Actuoliié i conc i -  
miqiic, vol. 43, n" 4, jauviermar~ ~ $ 8 ,  p. 696-7r4. 



Lc Conxi1 économique du  Canada a tout particulièrement étudié I'é, 
chelle et la spécialisation dans l'industrie manufacturière. II constate tout  
d'ahrird un fort écart d e  productivité entre le Canada e t  les fitats-Unis, 
cnvimn ?fi:> pour L'ensemble de l'économie et 23% pour le seul secteur manu, 
facturier. 

E n  outre, Ic niveau général deç prix des biens fabriqués cst sensiblement 
plus <Ic.v< au Canada qu'aux fitats-unis. Ainsi, pour l'ensemble du  
x c t e u r  m:inut~ctnrier,  i'kcart en volume d e  la p d u c t i o n  par  employé 
dépaçse d c  beancoup l'écart e n  valeur ; au lieu de 2396, il est proha+ 
blement du  tiers ou même plus, et il semble se  maintenir à cet ordre dc 
grai idf~ir  depuis p lus icur~  décennies ld5. 

Parini les c a u x s  dc cet Ccart çont retenues les différences suivantes 
qui jouent Egalement pour cxpliqucr unr  part dei. k a r t s  que l'on observe 
entre le Québec e t  l'Ontario : 

... différences d e  niveaux d'inptnictiun ct dc formation de la main* 
d'œuvre industrielle, de c~>mpéteni'e e t  d r  mnnaissances administratives, 
d'expérience, d'effort; et d'esprit d'iniriative, de capitaux par perçonne 
employte e t  d'egcaci té dans l'emploi de ces capitanx, d e  disponibilité 
d e  capitaux d'invcstisu'menr, d e  tzchnologie industrielle, d'attitudes au  
travail, ainsi que de divers autres faliteurs démularit d a  institutions e t  
dii milicu lie. 

Mais uri facteiir s m h l z  avoir zxzrci unc influence considérable sur  l'écart 
de pmdnctivité de l'industrie manufaituritre e n  faveur des Ëtats-Unis, il 
s'agit de I'éclielle et du  degré d e  spécialisation dc la production mariufac, 
turière. 

La taille du rnasclié tout d ' a h r d  est importante pour le p d u c t e u r  ; 
la constructiori zt la plupart des autres services, niais aussi certaines matières 
prerniér- e t  produits de fabrication plus avancée s'adressnt 3 u n  marché 
régional, d'autres prodnits sont destinés à l'ensemble d u  marche intérieur 
canadien ; enfin une certaine quantité dessert les marchés inîrrnationaux. 
La taille du  marelié influence les possilii!itiis d'expansion des cntrcprijcç ainsi 
que les possibilités d'accroître le degré de spécialiçarion et lbimpurtancr drs 

séries de prnductions. Mais la taille di1 marclié varie avec les produits r t  
dEpend aussi d e  beaucoup de facteurs : situation géographique, frais de 
transport, concentration du  marclié dans les agglomérations, douanes, ccliît de 
prodiiction, pratiques d e  vente. 

14';. Conseil économique du  Canada, qiuitrième exposé  aniiiicl L'icdiiarnic caiiddien, 
nt des annirs 1960 aux années 1970, p. 161. 

146 .  Ibid 
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La structure di1 marchf dans la distribution des produits alimentaires au 
Canada offre un exeinple de marchés bien différenciés, comnie en témoignent 
dans le tableau XX'JII les chiffres concernant l'Ontario e t  le Quêbec. Le 
degré d'évolution des strusturcs de distribution au Québee est Iuin d'atteindre 
celui dl: Iontario ; Urie fois de plus s'affirnie un dualisme économique tenant en 
p"it sulement au>. facteurs énoncis plils haut. 

La raille de I ' e i i t r e p ~ i s e  est dificile a retenir conime ayant une influenw 
sur les écarts de pruluctivité. En effet, si en nioyenne les entreprises améti, 
caines =nt plus graiidris que les entreprises canadiennes, il n'en existe pas 
moins un grand nombre dc pctites entreprise5 aux Etats+Unis, et cela * 
remarque dans le fait que a dans I 6 sur 22 industries manufachrières la 
production est plus c~ncentrée dans les crandes entrzpriçzs au Canada 
Étatpunis 14' B. 

La taille de  l'établissement, mesurée par le nombre moyen de ses 
employ6s, n'est pas un facteur déterminant dans I'fcart de productivité 
c a n a d a - E t a t ~ ~ n i s .  1.a taillc moyenne des entreprises est plus grande aux 
e tamunis ,  mais la taille mcycnne des établissements est plus graiide au  
Canada. Au Québec coexistent der. eritreprises et établissements canadiens, 
français de petites d merisions aux côtéa des grandes 6rmes prcduisnt  pour 
un marché canadicri ou international, et presque toujours canadiennes, 
anglaises ou amériiaines ; la taille moyenne des entrepriwç et des établisr, 
rnents y a pcu de  signification. 

T.4BLEAU XXVII 

Classijcatiori des iptccrits s t l o n  le degré d e  conceritration 
(2uébi .c  Ontario - Coriada. 1 p 6 q j  

épiceries à succurzslea épiceries indépcndantcs épiceries non aesociéea 
B S L F O C I ~ P B  

nombre 5% du % du nombre % d u  % du nombre 5 du % d u  
cota1 marché tocal marché t0ta1 marchi 
dc:. contrôlé des contriilé dee contrôlé 

établie- établis- établis, 
eemeiica semtnt6 scments 

Québec 3 0 0  j , a  j 1 , 7  i 160  20,o 4 7  8 440 77,o a5 ,6  

Ontario 640 B,o 60,o z 180 29,o agi? 4 6+0 63 ,o  l n , ]  

Canada I 5 0 0  4,7 ? j r o  1 3 , r  2% 790 I L I  

SOURCE : Maurice Maria, a Commerce des produits alimentaires : évolution dru struc, 
turcs de distribution B ,  I'Ac~uditc iconomiqiic, vol. 4 r ,  no 3, octobre~dccenibre I 965. 
p. 497-5-7. 

147. Conseil économiciie du Canada, !i!iiairiimt cxpori nnniicl. L'icunomie Cano, 
dienne des annics ig6a ~ u x  années 1970, p. 1 6 5 .  
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Les sén'c: de production et l a  capacité de  I'équipment ont des c~n4é- 
quences sur 13 prductivité 

Un nombre d'établissements ou d'cntrepriws beaucriup Fius faible qu'aux 
EtatsTUnie fabriquts une aussi grandc varié$ Je prduj ts ,  si bien que la gamme 
de produits d 'un Et:iblissemenr est en g;inEral plus grande au Canada. Le mand 
que de spécialisation apparaît préjudiciable par ses effets sür les sriûts et  la 
prductivité dc l'industrie canadienne. Par ailleurs, les coûts et les prix d a  
produits fabriqués sotit plus élevA au Canada qn'aux fitats.Unis, ce q u i  à la 
fois tient et contribue à uri degré moindre de productiviti du côté des entre, 
prises canadiennes. Une étude portant sur un groupe d'articles révèle que 
pour la mriitié d'entre eux lcs cot~ts snnt d'ail moins 20% plus ;levés au 
Canada et que meme Four un quart des articles, ils sont de 35 yh ou davantage 
plu3 élevés au Canada qu'aux Etats,~~ii iç Ia9. 

Lc rciût élevé del: ~ r d u i t s  manufacturés tient égaltmcnt au tarif 
doi1anic.r. Le prix drs articles améric.ains r mportés au Canada comprend 

... Ie prix am:ricain, le3 droits d e  douanc, Ics frais de transport, plus 
l'écart du  taux de change.., le prix au Canada du  p r d u i t  américain 
correspondant tc.nd à devenir la limite du  pn'x canadien. A cause des 
droits douaniers, il peut être parfois profitable de  p rdu i re  certains 
articirs même e n  faibles quantités. Ainsi le tarif douanier contribue de 
f a ~ o u  notable à I'établissement et au maiutien de courtes séries de prw 
duction et, par voie dc sonkquence, à une augrncntation du toit de 
prrid~iction et des frais généraux ~ C P  producteurs canadiens I f o .  

Aussi, selon G Conseil écnnomiquc. di1 Canada, un des moycns pour 
amélinrcr la pniductivité canadic.niie =rait d'accroit ic l'échelle et [e degré 
de spi.cralisation de la production en encourageant Içs entetitcs cntre sociéds 
a de façon à permettre à çbacunc d e  SC spécialiser davantage et à prolonger 
dans ses divccses iisirieç se5 séries de production 3. Mais ces ententeç risquent 
de diminuer la concurrence surtout quand le producteur t s t  dans un secteur 
3 forre concentration ec de plus protégk contre la concurrence étrangErc 
par deu harriércs douanières. II e,t reconnu auui que les droits douaniers 
favorisent l'établissement de politiques monoprilistiques et ce n'est pas par 
hasard que la loi contre les coalitions a éti pr6sentéc en 1888, peu aprés 
Sapplicatiriti du  tarif douanier de la notional policy. 

148. q Par série de production, on entend le nombre d'arricyea d'une catégoric donnée 
produits sans changenient a u x '  machinea ou à la chaine de montage. Par capa. 
cité dc l'équipement, on entend la  quantité d'articles produits par un équipement 
dans un lape dr mmps donné. 9 Ibid , F. 1 6 6 ) .  

iqg Ibid., p. 169. 
rsa .  Ibid., p. 170. 



1. LA LBGISLP.TION CANADIENNE CONTRE LES COALITIONS 

Examinons Ies principnlcs caraca ristiques de la législation contre les 
coaIitions. Une piemi:ire loi canadienne en 1888 est prkcisS.c en 1910 ; puis 
est votée en 191-3 unt? !oi des tnquêtes sur lcs coalitions qui est à la baw de 
la législation actuelle ; elle sera complétée par des arnendcments en i g g 2  et 
en I y60 '"'. 

QueIles mnt ifs pratiques iriterdites par la loi actuelle ? Elle défend 
aux foumisscurs de s'ent~ndrri entre eus  pour fixer le prix, limitcr la p rduc ,  
tion ou la distribution, ou encore cmpêsher l'cnrrk de nouveaux concurrcntr 
ou l'expansion de ccricurreiits existarits. La forme de ces ententes imporre 
peu, leur ilIégaIicé réside dans l'entorse f ~ i t e  à I'intcrjt pubric par la limitation 
même de Ia concurr.:nw. Cependiinc, depuis 1960, les entreprix5 peuvent 
s'entendre entre elle: en vue de procéder à 1'Echnngc de st;itistiques, L I'unifor, 
miçatjon des produits, à i'éch~ngc de renseignements sur Ir crédit, à Ia colla, 
boration en matière [le recherche, à Ia restriction de la réclame commerciale, 
mais sans diminuer Ia concurrence sinon e!lcs tomhnt  mus le coup de la loi. 

Les sanetions  rév vues : publicatiun des rapports, condamnation 3 \'a+ 
mende ( r o ooo dollais Four les individus et 25 ooo dollars pour les sociétcs) 
nu à la pri.wn pour une peine maximum de deux ans, diminution ou suppres5ion 
des rarifj douaniers. rivocation des brevets, ordonnance de cesser toute activité 
(depuis r g j z ) ,  dijjoliiticn dans le cas de fusion, tmst ou monopole. On psut 
considérer les sanctioiis canadiennes moins sévères qu'aux EtatsT~nis 

Quant à I'eifieaei~ de la loi, elle rcste asgz limitée. lif gouvernement 
fédéral ne peut frjnder sa législation que sui le Code criminel puisque 1t: Code 
civil relève des prov-nce5 ; donc ceux qui violent la loi relèvent du droit 
criminel. Les preuves t:nnl diff kiles à établir, les ententes étant surtout verbales, 
a seuls 5e font prendle les nigauJs ct ceux qui veultnt de la yblici té B. Les 
sanctions sont bénigne s pour une société. En dix ans (I 952.1 g62), on a remis 
48 rapports au ministère de la luçtice ; sur 11 rapports wumis entre Ie ;J juillet 
I 997 et le 3 I mars r 262, on trouve quatre condamnations (et neuf rapports 
étaient encore eri coiirs d'étude). En fait, le gouvernement s'est p&cupé 
de violations rr.incure:; et non de violations graves impliquant lzs plus grasses 
a i é t é s  du pays. Cependant, le gnu~crnerr~ent parait maintenant convaincu 
de la néees5ité d'augmenter la concurrence pour atténuer en particulier rin, 
flation par 12s coûts l3'. 

1 5 1 .  André Raynauld, Institirrionr économiqurs canadiennes, chap. 7, p. r43.159 : 
voir également (:érald Marion, In Polrriqirc canadicnrie sur les monopoles, 
Montréal, Editionh Bellarmin. 1957, 88 p, 

1 5 2 .  André Raynauld, Institiiirunr r'conomiqires canadicnncs, p. 143,159, 
15% Bernard Bonin, c Le Constil écur.uniisur: du Cana& et la réforme des lois sur 

les pradqnea commerciales restricri~c! T, I'Actudliré /conomiqiir, vol. 45, no z, 
luiTlet,ccptembre r969, p. 326. 
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4, L'INFLATION PAR LES COÜTS 

11 s'agit de rclle qui  rrsulte du  gonflement des prix de revient des biens 
et des services. Lcj criûb désignent les frais c n g a ~ é s  par les cntrcprises pour  
produire, donc ils comprennent principalement les impcits, :aiaires, é n e r ~ i e  
et profits. 

La hausse des coûts a d'abord une action psythulogique, ellc incite les 
entrepreneurs à majorer lcurs prix. En wcond lieu, le5 bénéficiaires de  la 
hausse des cciùr;. : entrepreneurs, salariés. Çtat,  vont hénbficier d'un pouvoir 
d'achat supp!émentaire qui va gonfler la demande, exerccr une  véritable 
a traccior: de la demande m. Mais d;iris une économie de groupes, Ies enrrr,  
prix5 concent rées, les proupcments d'inttrtts,  Ica syndics ts, vont  rejeter la . . 

charge de l'augmentatnn des w ù t s  sur  les autres ; ces pratiques d'autci, 
défense vont empêcher le rééquili1ir;igc dc I'offrr c t  de la demandc. 

Acturllement, les causes de  Iiaiws de prix sont plu5 mies d u  fait  d'un 
fitat aux cliarges mulciplcs. des contrats collectifs, de la ~ a ~ i c a l i s a t i o n  des 
prohts, du soutien des prix agricoles, e t  si des baisszs d t  prix çe manifcstcnt, 
['action d c ~  groupes tendra i les empêcher dc se propager. L'inflation par les 
c o b t ~  prend nni5aance e n  dehors d u  système monét:iire e t  les Jéfcnçes mon& 
taircs contre Litte inflation n'ont qu'un caraettre a posterion.  Si l'on empêehc 
les crédits ct la monnaie d e  se mettre au niveau g é k r a l  des prix e t  des 
sla:res, on  marehe à contre-eournnt e t  on augmente les risques d'encourager 
la réwssion 15'. 

L'inflation par les soUts est liée à la structure ~ l i g n ~ o l i s t i q u e  dcs rnarchCs 
e t  permet de comprendre que certûincs économies con tcmporaines, surtout 
Ics fitatl;-~rnis, ont une  wus.utilisation quasi permanenrc d e  leur capacitk de 
prduct ioi i  Le fait d e  r tpcr iuter  les hausses d r  salaires sur les consonma- 
tcurs entraîne norn-ialcment une réduction des oBres d e  produits des cntw: 
p n w s  e t  par conséquent une sou< utilis3tion de leur équipemerit lS'. 

P u i q u e  l'ampleur d e  I'inflatiun se p e r p i t  Jans les hausses d e  prix, 
regardons quelle a été au  Canada l'évoliition des prix depuis la Seconde 
Guerre mondiale. O n  obwrve au lendemain de la guerre u n  relâchement des 
contrciIes et de. fortes hausses d e  r 946 à I 951. '" s ces hausses vont ensuite 
rester modérées de 1952 à 1965, puis vont s'acc:lérer d e  I 965 3 197;. 

L'aupnicntation de prix la  plus pronancie en une année est celle de  
195 I qui a atteint I O ?  à cai:sc de la guerre de  Corée. On retrouve ensuite 

r 5 4  P. Jub in  et A. B~iccon,Gibord. .i L'inflation de6  coûts d. Rruuc éconnmiquc, 
vol I 3 .  no 1 ,  janvicr 196i, p.  22,18. 

1 5 5 .  Henri Dcnie, a Inflation par les caûts CC s t r u c t ~ l r ~ s  économiqiies D, Rcvire érono, 
miquc, vol. 1 3 ,  no I ,  1962 ,  p .  1.21. 

I 56  Franqoiz Lefebvre, u Lea salaires et les prix i ln cr,iisriinniatiun au C3n;id.i cr: 
longuc période B, 1'Ac~u~Ii ié tconomiquc, vol 38, lia 3, uctobre,décziribre 1961, 

P. 3 9 5 .  



des augmentation? aiinuelles beaucoup mt'lins Elevées, 3,276 en 1957 et 1,6% 
en 1958, si bien quit n I :, ans, de décenibrs r 951 à décembre I 964, la hausx: 
dcs prix i la consonimation n'a atteint quc 17% lST. Par contre, l'évolution 
r'accélérc dr d&cirmb:c 1gG4 à diccmbrr 1967 où en trois ans 1;i hausse des 
prix atteint I I %. Ct s hausçes plus rapides sc mnc poursuivies jusqu'en 1973. 
La hausse du prix d~rs strviccs et des biens nun durables est restée rapide et 
les prix ont augirient? plus fcrtemrnt dans les villes de l'Ouest que dans celles 
de l'Est d u  pays ct davantage Jans les villes moyennes de 30 ooo à I oo ooo 
habitants que Jani  les grands centres. 

Depuis 1967, 'émnrimie canadienne connaît à la fois des hausçes de 
chômage et de prix arcompagnéea d'un ralentiswment des investis~ements. 
Cependant, de nouv~:lles politiques veulent augmenter la productivité ou la 
concurrence pour agi- sur les çotits et les prix, et Von peut noter la recherche 
persistante d'une poi'tique dcs rcvenus avec la mise sur pied cn 1969 d'une 
a commission des p r  x ct dCs revenus 3 ~'inrircssant au court terme ' 50  et 
l'existence d'un comité parlq-mrntaire permanent dc la stabilité des prix, des 
revenus et Jr, I'r iriploi. Ce5 mesures vunt-r lies régularixr une conjoricture qui., 
IGcoise très vulnérable ? 

B. DÉPENDAVCE DE LA CONJONCTURE QUEBECOISE 
Quelles avn t !es caractLristjquea de la conjoncturc émnomique au  

Québec ? Tout d'abo-d une dépendancc conjoncturcllz du QU&C x reflète 
dans les effet3 négatifs de l'econoiriie américainr qui se font sentir phs  tôt 
et des cffrts p i t i f s  qui se font writir plus tard "'. L s  effets de l'éeonomic 
américaine sont détcminants au Québec puisqu'ils concernent plus des 

1 . ~ 7 .  de ni^ Gcrniain, * L'augmrntat ion dea prix a u  Canada i. I'Actiulité écnvorniqiie. 
vol. 4 4 ,  no i, juillet+septtmhrc 1968, p .  328,337 ; vciir i!gale.ment, Dcn i s  Ger, 
main, < La stsbilisation de-s prix air Canada B, I'Ariualirt économiquc, vol. 4 5 .  
no I .  avril,luin 1969, p rz8-1fi. 

i jh .  Mais le manda t  de cette commission a expiri e n  aoiit 1972 et n'a paa été renoii, 
velé. 

r f i g  r Il n'y a pas  de conloncturc québécoise spi.ïifique qui  pourrait entièrcmcnt 
s'expliquer par d ~ s  l a r r e u r ~  auroiicinies intcrnca : il y a une conjonrru:c corn, 
pIexe, déterminCs principaIcmcn t par I'évoIution écononiiqrie ailx $rat r.Unia, 
iondi t ionnér  par 'a s t ructure  économique c t  la politique économique d u  Canada,  
reflétée par  u n  cnsemble d'activités partiiulières ct car~ctér is t iques  d u  Québec 
et infléchie p a r  (les initiatives d u  gouvernement provincial. Lee décioions éco, 
norniques individ~el ler .  c t  gouvernementales d u  Qui.hec peuvent  modifier lc 
di roulcment  dc  1, conjoncture  mais rie peuven t  le transformer ... l'analy~c dr 13 

aituatinn éconorniquc du Q u i b e c  n c  Te çonqoit giiE:e en faisant abstraction de 
la situation canadienne c t  nord.arn6ricaine. a (Orro E .  T h u r .  < La situation Eco* 
nomique d u  Qucb:; D ,  Forces, no 1, hiver  :p67. p. 37) .  

160. joseph Sebag, I L'Economie québécoise en 1968 >, Forces, no 8, été rg69, 
p. i 3 - 2 3 ,  
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d ~ u x  tiers de xs écliangcs internationaux qui on t  eux.mEmes uii poids consi, 
dérabk pour son écr!nrimic. 

D c  plu? Ics coefficients U c  capital éIcv,'s que l'cm trouvc dans les ~ p c s  
d'accivitis qiii composen: la structure Eco~iornique du  Québec, ainsi que sa 
n-lative spEcinlisatirin, rspliquiint 3 1,1 fois SI d;~cr:danr< pour srin approvi* 
rionnement r n  capi tuia ,  d'où la nécessiti d'avoir des taux d'inctr:t plus élevés 
qu'aux J?tats-unis. e t  nuçsi :ci dkpend;inri: :î l'égard des foiirniçseurs ct des 
clicnti. que ce soit pour I C Ç  ~iroduits finia ou les mntièrcs premièrrs. Mais 
voyons ce qui  caractér is  13 conjoncture qui.hu;içe. 

I .  CAUSES STRUCTURELLES SPÉCIFIQUFS 

C'est tout d'abord I'ngrisulture quéh*criisc oii les produ1t.s animaux ont 
beaiicnnp plus d'importanrc quc Ir: produits végétaiix. rnnis leur çonwrnrna* 
tjnn CS gCograph:quemenc liniitér ct Ieur dc.mar;dc a une fajhk élasticité 
par rapport a u  revcnu. D e  plus, les Xrentcs de c2rt;iles canadiennzs à I'étrangcr 
cntrainent uiie Iiaiisst: des prix de5 &ri-ales secondaires qui est défavorable. 
au Q u i b e c  importatcur. Enfin, Ir déclin dc I'apriiulture s'nccentuc sauf si 
des prix élevés vint  tranimis ns srinr-ornmatcur hiîal. 

De :on ciiti. 13 pmduction minikre quEbi~oiw comprend 60*& d e  
minerais rn:tnlliqucs. 23% de matiércs non m~t,ll!iques (l'arniantc e n  mns, 
titue les t r i ~ i c  quartz) et r7L'i. de matcriaux de constructiufi ; l'importance 
des métaux rc0;tc le poids des influences conjoncturelles étrangères, la plus 
~riincle p ~ r t i e  ttnnr exportée, srulcmcnt lc. quart va au marché quihécuis. 
Au t~i tal  liii~du5tric minièrc a uiie faible intensité de  travail et une fnrte 
intensité de capital 

Pour  1 ; ~  productirin nianufnctun2re, l'élasticité de la demande de  Iiiens 
dz consonimati:in durables et JCS biens de prriduition est plus flirte que celle 
des hien3 dz ciinsomma tiiin non Jiirahtiis. ce qui désavan t ac t  12 Québec (66% 
de biens non durahlcs) par rapport au rcste d u  C;it:ada c t  avnntage surtout 
l'On tarin GÙ les proportions cont inverkes par rapport au  Quétillc 16'. 

En i e  qui cnnccrnc la prciduction d'énergie, le Q & k c  est grand pro 
ducteur d'élrctriciti mais importntrur de  charbon, dc pétrole e t  de  gaz naturel. 
Ln sunsommatiriii d'éIectricitE par habitant r s t  deux fois plus élevée qu'aux 
e t a  ts+llnis L'abrindaiice d'énergie Iiydrn,élcitrique a ncc61cré Ic développernen t 
de 1'Eliitromicalliirgic et dc l'élcctroihirnie lm. 

161 Otto E. Thur ,  a La ~i tua t i i i n  économiqiie du  Québec B, Forits.  no r 3  hrvrr 1967, 
P 37 '43 .  

161. Joseph Stb;ig. u L'ironoriiic q?réb;roise r n  1968 >, P O ~ C P S ,  nn 8, été 1969, 
p r3.12. 



La construction wnnait d'importantrs fluctuations ; les projets liée à 
1'Expo 1967 l'avaien: Licaucoup çtimulée. Il existe u n  cyclt saiçonnier dr 
la constniction domiriiiaire avec a n  miiiiinum en janvier e t  février, e t  le 
maximuin de mai 3 novcmhre. Le gouverncinent fédéral a encouragé la 
çonsrruçtirin e n  hiver ivec u n  certain succès l m .  

Les investiwemi:nts a n t  iin fnctzur clé de la conjoncture püisqu'ils 
wnt à la fois cnuw ci effet de I'eupnnsion. mnij seuls les investisements nets 
xint wnsihles à la r».ijoncturc. Les investissenients miniers sont instables a u  
Québec, par contre 1r.s inve5tisqements manufacturiers entrairiant plus d ' e n  
pIois =nt relativrmeiit importants et plus stables, même si le Q u é h c  nc 
reçoit qu'une proport irin d ' invesr i sxrncn~ canadiens inférieure à l a  par t  J e  
population ïar.adienne qu'il r c p r é ~ n t e .  

Quant  à l'emplri et au revenu. comme on a pu le voir Jéjà, le chômage 
est habitucllcment é1c.i au Québer: oh les activités i croissance lente prédo, 
minent et où lc; disparitis r6pianaIes .ont accu&es entre Montréal et Ic 
rcste de la provinee. Ce plus, Ics taux de  chômage varient du  simple au double 
entre janvirr,~cvrier,  taux maximum, et  scpternbre.octobrc, taux minilnum. 

Poiir le fina nccment des invrstisxmcnts, le gouvernement provincial 
wuffre d'un manque J r  capit;iuu, d'où Ics retards dans les con~truct ions 
d'?çoIes, d'hôpitaux et  de routes. A u  cours de sept années oh la d ~ t t e  directe 
et garantie d u  Quéhe-: était multipliée pnr 4, les revenus d u  guuveruement 
étaient multipliés par > .  Par ailleurs, on pruc nciter u n  manque de  coordination 
Jrs investisseinents ; 1:s investiosernznts privCs et sc w n t  faits plus 
élevés ail même momint, 1964,1965,1966 '"'. EnFin, comme il en a été fait 
mention, la hanque celitraie pratique une politique monktaire qui il de5 effets 
importalits pimr le Qiséhec : r k r v e  légale d rs  banques à cliarte, manic~nent  
du taux de l'intérêt '" . 

2 .  CONJONCTlJllE AUTONOME ET CONJONCTIJRE E N T R A ~ N ~ E  

Dans 13 conjoncture qui:hécoiw le cliômape, à la fiiis si important et  
si variable, rctient I'iit tcntion par scs iinplica tions humaines. scicialcs et  poT 
litiques. 11 c i t  permis jr s'interroger sur la vaIeur d'une moyenne nationale 

163. Denis Germain, r Chômage saisonnier et con*iruction de logemerita r ,  1 ' .4c iu-  
liié érnnomiquc, vo . 40. no 3, octobrc-décembre r516~, p. 6n6,6i4. 

164. Otto E .  Thur, u Lii si t i iarion économique dii  Québec i ,  Fo7cr.r. no 5 ,  prin:empsd 
été  rq68, p. 37+4+. 

165. Jean Mehling, u Plilitiqiie monktaire canadicnnc e r  rzpr i se  cn main de 1:i con* 
joncture.p. Rcriiie I ' iconrmic bnlitiqi~f. vol. 70, no 3. mars-avril 1960, p .  109 
et S U ~ V .  
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dc chômage commc norme de plciil cmplcr, c t  sur  la valeur même des statis- 
tiques disponihlcs jflR.  

O n  ii'acr-c irdc pns a 5wz  d'importance au prr-ihiéme sp,itial (localisation, 
domination) si l'on suppri~c un espace hiornogène. Pour  que le t a u x  d'emploi 
national wit considEr& comine refléta~it I'ctat du marché du  travail sur l'en- 
srmble dr  l'espacii national, il f a u d r ~ i t  iine homogénéiti JPS structures a travers 
tout le territoire canndicn ainit qu'une mobilir6 dc 1 ; ~  niain-d'auvre à trdvers 
cet cspacc natioiial. La rAiIltÉ fait  apparaitre des différences de structures e t  
peu Jc' mobiliti. 

L'étudc dc trois régions canadiennes : l'Ontario, :e Q u e k c ,  le5 Mari, 
timcs, au cours Jc la période 1948.1 gg j sur  la base dc données trimeçtriciles, 
en témoigne lG7. D ~ n s  ncui i n i  sur dix Ics taux r>gicinaux occupaient par 
rapport i chncuii des taux moyen': une pojitio~i constanrt. qui pcrniet d e  con. 
clure au fractionnenient du territnirc e n  trois marchfs Jtstincts, ce qui amène 
à douter du  ta i i i i  n:itional d'emploi pour juger de la conjoncture et é i a h r e r  
unc politique dc stabilisntion. 

Les taux dl. i l iô~nage de l 'Oiit~riit  s i n t  en mtiyenne de 2 C/o plus faibles 
que les taux nat iona~ix ; ceux d u  Qu;b'i  sont de  2 4 5  pius forts, et ceux des 
MaBtinies de ïor/o plus forts. Dans 12s p1i:ixes d'expansion J e  l'emploi, le taux 
J e  &&nage nntarien connair des amplitude; relatives d e  fluctuations de 
l'emploi plus consid;rableu que  sclui du Quéhec. Les trois cc;urbes dc. t aux  d e  
chômagr du  Qucber, de  I'Ontariii c t  du Canada w situent i trois niveaux bicn 
distincts et .rint affectées dc Buctuatio~is dont l'ampleur varie d'une courbe 
à l'autre ; cette amplitude. dEpenda~it  du  nivedu dr  la courbe, Ics fluctuations 
les plus iimplcu ç l i i ~ t  cellçs dc la çnurbc dc chômage la plus haute (Québec). 
L'écart rntrc. Icr iiiveaux respectifs des didfrentes courbcs est si net  que malgri- 
l'amplitude de  leurs variations, It.5 cciurhs nc se coupcnc presque pa5. Partant 
de secte :inalyx, on pcut cnnçlur~, que depuij 1946 la conjoncture nationale 
n'est quc la résultnntr d e  plusieurs conjiincturcs r:gionalcs liée5 les unes aux 
tiurres pnr la  coricoinitancc dcs mr:uvements mais nettrmc'nt différenciées par 
le nivc;iu et l ' a ~ n ~ l i t u d e  de leurs mouvrmeiits respe~tifç. 

L'Ontario rcprésçnt~ plus de sgv, dc la inaind'ocuvre niitionale et  la 
rapicliti de l'évolut irin de ln conjoncture ~ ~ i n a d i e n n e  wmhle la scinkquence dt 
la grande w~isibilit> dti la conjoncture on ta r ie~ i~ ie .  Oii iicut alors expliquer la 
rapidité clci fluetiiaciûn: canadiennes par  la prkcnce d'une zone de Fmpaga. 
t ioii dcs impuisioiis, 1'01: ta rio, plus sensible ellr.mème q u t  l'éronomie ndtionale 
cl~i is  son en.x~nt?lc. mais liée à cellesci Jc façon telle qu'elle peut lui transmettre 

166. Plerre Harvey, u Les atnristiques d u  chtrrnapc >:, ïAcruolrré éconumiqur, vol. 36, 
no j, octobre.dcccrnbre 1960. p. 4 0 5 .  

167. Pierre Hanrcy, r Conjoncture e t  6tnicturc.i : les perspectives spatiales du plein. 
emploi a i l  Canada 9 ,  l'Actualiré éco~iomique, vol. 31, no j, ocrobre,décembre 
r956. P. 383'404. 



une part des perturbations régionalzs et amplifier sur son territoire lts per, 
turbntions provenant d'autres poirits de l'&conomie nationale lm. Dam l'rn, 
~ l m b l c  canadien, I'Octario ~l prksentz crimme un centre de conjoncture auto* 
nome à la difféwnce du  Québec dont Ia conjoncture apparaît surtout entraînée. 

3 .  POLITIQUE CONJONCTURELLE ET STRUCTURE ECONOMIQUE 

Quels seraient les effets d'une politique conjoncturelle globale ? D'un 
point de vue stricteirii:nt conjonçturel, !c freinage des dépenses publiques dans 
une période de haute coujoncture nationale peut toucher les &ions de basse 
mnjoncturc bien avant d'atteindre celles de haute conjoncturc. et  ainsi la poli- 
tique an ticyclique peut accentuer les écaits interrégionaux. De mêitie, dans 
le domaine fiscal : pa:. suite d'un manqur d e  mobilité de la  main-d'œuvre, un 
dégdvcirienr fiscal peiit fort bien augmenter les demandes dotkes d'une haute 
élasticité par rapport A U  revenu alors que préeiGment Ies industries qui doivent 
s ~ t  idaire ces demandzs çe trouvent fortement concentrées sur le plan ré, 
:ional ; le cloisonnemrnt du marc115 de la main,d '~uure concentrant l'effet du 
dégrèvcment fiscal dacs le; régions en question. Un résultat national apparem* 
ment pnsi tif peut recouvrir des écarts a u  niveau régional. 

II faudrait pouviir tenir compte des effets de la demande extrarCgionale 
et intrarégio~.ale sur 1;i conjcincture régionale. Il est regrz-ttable alors qi?c l'on 
connaiae si peu des échanges interrégionaux et de l'autonomie de chaque 
éconornic régionale laB. 

Du point de vulr de la croissanctr rigionale, le Q u é h c  e t  l'Ontario ont 
drs nrveaux d'activitiir nettement différents. En conjoncture asctndante, l'On, 
txrio se trouve rapiderient p o d  à la limite du plein emploi, peut pousçer ses 
investissements et auginenter !on taux de croissane tout en connaiçsant une 
certaine tension inflationniste. 1.e Québec suit avez retard et lentement : la 
disparité des taux de croissance des deux régions se trouve accentuée. Mais 
en conjoncture déflatic~nniste, z t t e  dispariti. s'atténue. 

En s ~ m m c ,  une politique conjoncturelle globalp. ne knant  pas compte d a  
disparités d'activitks rtrgionales a h u t i t  à une accentuation de plu6 en plus 
pousi r  des éca* entre les taux de dêveloppcment régionaux 170. Un contrôle 
conioncturel global lit à un 1ibéralisrr.e de fait dans l'aménagement des struc. 
turcs régiclnalzs semble conduire à des resulkts aberrants, les phénomfncs d e  
çtructures jouant iin ri le arcru dans la conjiincture québécoise lT1. 

r68. Pierre Harvey. r Ides sraristiques du shdmage i ,  I'Actuoliré iconomiqirc, viil. 36, 
n(l 3, octobre,d2crrnbre 1960, p. 405. 

160. Ibid. 
I 10. lbid 
: 1 Pierre Harvey, Plein.emploi national et plein.empioi régional au Canada dcpuia 

la guerre p. I'Actu~li~é e'conomiqur, vol. 31, no r ,  avril-juin 1956, p. 5.26 ; 
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Donc, la conjoncturc quch2roist a une spécificité qui tient aux  structures 
et aiix politiquc~ da (>u>hcc. Cc'ttc crinjoncture est surtout subie e t  reflète la  
dépendance gEn:rale tlc 1'Economic du QuFbec. Ainsi, avec ce chapitre, on 
aura pris dnva~irage conscience de 13 domination que subit l'économie québi- 
casc  dans ses structures de production c t  d'échanges i~itsrieurs, et du  faible 
crintmle qu'y exercent IES Canadiens français. 

Si le Qiiébec a des activités éconumique3 dont la 15partitjon quantitative 
en grands scctcurç cst comparable ailx économies lcs plus modernes, ce partage 
s'accrirnpag~ie ccpendant de pluçirurs faiblesses qualitatives. Le seeteur primaire 
zst tres restrtiiit mais o r p i &  en fonction ct c n  JCpeiidana d'intérêts exté, 
neuru ; ainsi lcs mines et la forêt sont très largcmcnc exploitées et la valeur 
d t  leur production I'emporte nettement sac icllc d'une agriculture qui ne  
suffit pas à approvisionner u n  marché local qui s'adrt'sse aux autres régions 
canadiennes Lc jcctcur sfcondairc pourrait être plus ccinsidérable mais surtout 
pourrait comporter davantagc d'indiiccries d c  bicns durables, plus dynamiques, 
à technolt~çie plus avansk  e t  à hauts salaires. Le tertiaire est important mais 
gonflé de p lu~ieurs  çcrviees à faible productivité. 

L popi~larion active e n  furte eroissance se confine au  Qutber: pour d a  
raiscins 1inguistiquc.s cr socioculturellïs, d'oii un chômage accru p i i iquc  la 
provincc 3 t ~ ~ u j ~ ~ u r s ,  dans I'linsemble iconomique canadien, une part d ' i n v w  
tissmeiits inferieurs 5 13 part qu'y ticnt sa population, que  ces investissement: 
SC font  s u n o u t  dans les sectcurs à faible prductiviti . ,  et qu'cnfin Ils tendent 
actiiellement à décliner pour s'rff ectuer en Ontario. 

Il  parait difficile de frriner c c t t c  Evolution dualiste q u i  renfarcc tciujours 
l'Ontario aux d2pens dii Quebec, et hlr-iiitréal aux d2peris du  reste d e  la pro, 
vince. E n  effet, le contrllle e t  la 1iroprii.t; dcs cntreprixs  quékcoiws échappent 
en griinde pnrtic aux Canadiens français qur w wiitonnent dans u n  Becteur 
économique limité et faiblcmrnt productif. mais juxtapox aux plus grandes 
firmes dont le5 dEcisions sont pcu liées 2ux bejriins et aux aspirations du milieu 
où elles x çnnt implantEcs. Lc.5 gcrnd;:: c n t r e p r i r s  souvent américaines réin, 
vcst i5,x'nt ec captent des capitaux import:ints. ct Ics insci tutions financières les 
plus iniportantca jnnt aüx mains des Canadicnç anglais. Enfin. les structures du  
m:irclil rcflttcnt la  faible participarion ~inadienne-fransaisc,  la p r k n w  c ex& 
ricurt B rt 1,i dkpendance 3 l'égard de la conjoncture des É t a t ~ U i i i s  e t  de 
l'Ontario. 

Pierre Harvey, r Chômagc saisonnier et politique dc plcrn,emploi au  Canada s, 
I ' A c ~ u ~ l i ~ i  e'coriornique. vol. 36, no 3. octobre,déceinbre i ~ b o .  p g u q + j r o ,  égale* 
ment à ccinsulter Gillea Lebel, Horizon rg80, eii pirticulier : < Survol histo, 
r I q u e  de I'iclinomie d u  Québec  d ' a p r é ~ - g ~ ~ c r r e  B, p g b - I  I P : p u r  l a  couboncture 
récenre, cl. Picrre Harvey, a Emploi, c h û m a ~ e  cr  structures industrieiies Les 
causes probablca dc l a  staguatlon de l'emploi au QuSbec depuis queiques an* 
nées p, i c  Devoir, suppl. : le D e v o i r  1gro~rg7n. Lr Zuibdc qui sc fuir. 30 dé, 
cernbre rg70. 
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Faiblesse relative 
et inégalités des revenus 

et des dépenses 





La structure des  revenus e t  des J f p e n x s  apparaît i travers Urie approche 
macrc-Sconomique, aussi hien que par une étude ail niveau des plus petits 
centres de décisions éwi iomique~ ; elle se dicouvrc l.g+lt'ment par une approche 
wciologique du niveau global autant qu'à un niveau particulier, e t  c< quicran, 
que w préuceupe des revenus est conduit i les r2partir eri cat?gories, à établir 
entre eux des  reldcioiis, donc à se précxcuper de  structure ' a .  

M i s  quelles catigones retenir, q i ~ r l s  regroupements effectuer? Depuis 
les phyrixrates  e t  Marx jusqu'aux thCoricieiis modernes. la question Sest puGe 
F a u ~ i l  faire correspondre la nutIon dt' çIasse sociale i un? cztigorie de revenus, 
taut-il dans un ~ p p r o c h e  sociologiqu~ retenir cinq catigories d e  participants 
i la répartition du  revenu natiisnal, soit les salariés, les titulaires de  profits, le5 
exploitants agncoles, !es prêrcu rç, les béni.ficiaire~ d e  transferts Doit-on mettre 
I'acscnt sur les parts d u  revcnu riacional dr~iit  Enéficie chacune des catigories 
retcnues en insistant dans une optique keyiiisirnne, "siir la stabiliG d e  la 
répanition du revenu national en Ionrue piiriode ou bien sur les changcments 
dtis parts des divers types d e  revcnus comme peuvcnt Ic faire des économistc~ 
classiques e t  marxistes ' ? 

Toutcs ces perspectivcs C~lairznt  la rcchcrchc mais notrt. but ici n'est pas 
d e  vérifier ces théories mais plus simplement dc faire ressorrir les iaractéris, 

r .  Jean Lhomme, r Groupes m i a u x  et analysc des rever,uri : bilai1 d'uuc contro- 
verse P, Rcvut  icoiiomiquc, vol. 9 ,  n u  1 ,  janvicr 1958. p. 1-24. 

1. Jean Marcha] t r  Iacques LccaiIlm, fa Ripar t i r ion  d u  rcucnu natioiial, 3 t., Parie, 
M.,T. Génin. 1958, 1 4 5 0  p. 

3.  W. Krelle, a Un niodcle expliquant la  stabi l i té de l a  rfpartition du revenu na+ 
[;onal D, Revue économiqiir. vol. 14, no 4, juil!et 1963, p. 495,536. 

4 .  Gérald Marion, Rébarrilioii fonctionnelle Jcr rcvcni~s .  Analysc dc la part du 
rrwail  au Cana&, Montréal, Lcs Pres~es de l 'université dr Montréal, i g6 j .  
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tiques stmcturelles des revenus et des dépenrs au Québec ', e t  nous demander 
si ces caractkristiques -eflè tent un développement tel que nous l'avons défini 
dans notre intrduction. Nous u t i l i~ rons  les donnkes dc la comptabilité na, 
tinnale et diverses stat:stiqies officielles en meme temps que les études écono- 
miques et wciologiques effectuées en ce domaine. 

Nous partirons d'une approche macméconornique des reveuus rt des 
dépenses, a v ~ n t  de passer, dans unc perspective à la fois économique et w;o,io, 
logique, S la structure du budget familial. puis nous nous interrogeruris sur 
l'endettement, le niveau de vie et lcs inegalités de revenus au Québec en ana. 
lysant les divcrs tppcs d'explicaticins donnés à ces phénoniéncs. L'accent sera 
mis sur Ics aspects spéc:ihquemt.nt q u e ~ c o i s  des revenus et des dépenses et sur 
la faibles% rclative dc leur nivcau. La mmptabilité narianale va nous offrir 
au départ un  cadre ginéral d'analyse de leur st mcture et nous permettre d e  
mieux les situer. 

I 
Une approche macro-économlque 

dee rei:enria et dee d&peaiei 

A. LES REVEPJUS 

r .  UNE COMPARAISON AVEC LE CANADA ET LA FRANCE 

Au Québec, en 1967, la stmiture dcs revenus groupés selon les grandes 
catégories : revcnus du travail, revenus du capital, profits, rtvèie. comme le 
montre le tableau XX'JlII, la prépontlérancc très nettc des rtvtnus du travail, 
76,6% qui correspcind :nc également au nombre de salariés au Quibec, cnviron 
go%,, et Ia rclative faiblesse des revenus du capital, 4.3%. O n  rfalise mieux 
ccs proportions en lc: resituant par rapport à I'enscmble du Canada ct par 
rapport à la France, en considcrant leç pourcentages ftablis pour chacune des 
grandes iatégorics de revenus par rapport au revenu national net au coût des 
facteurs. 

Cette comparaism qu'éclaire le tablcau XXVIII prrmct de noter que les 
revenus du travail =nt sensiblement plus importants au Qucbec qu'au Canada 
dans çoii enemhle, ct cette comparaison srrait cncorr: renforde si l'on tenait 

S. Français Gauth ie~  note qiie l e s  spkciali'stea d u  développeinent conuidérent les 
agrégats, Ies quan,itée globaler, rt lee partisans de  rapproche structurelle insistent 
siir l a  néceseirk de rompleter la  théorie d u  développement par I'trude dea tac- 
tcurs instirutionnc s et humnilis. Ces deux approches soue enviragces comme corn, 
plémentaires e t  1n:erdGpendantes. F. Gau~hier .  a Utilisation de I'ipargne cher un 
groiipt de  pro[es.iionnelt du Quhbec. 1 : M&thodo!ogie e t  caractéristique du 
groupe ,, I'Acruu i t é  économique, vol. 42, no i ,  avril-juin 1966, p. 5 3.7 r ,  et 
no 2, ;u~llet,septenbre 1966, p. z3r.27r.  
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compte dc la seule rémuniration des c;il;iriCs 3 I'exclusian des soldes d r j  rnili, 
taires ; la diiTircncz, qui t s t  de 5,45% ~mtrc le Q u é b ç  ct  la moyennz cana. 
dienne, artcini I 5,7% xvcc la France Crttc différence, tornmc cclle avec lc 
Caniid;l dzns yin ensemble, peiit s'expliquer en bonrie partri: par le poiircenT 

TARLE.4U XXVIII 

Structurer (les g~under catégurier d r  s e c e n u  
( F T u ~ ~ ~ c  - Callddd , g i r i b c c  1967 -- en moerraie cu i r r an :~ )  

-- -- 

Prarice Canada Québec  

cn milliarJs e n  milliardr 
en milliards 

d e  francs % de a'ollara LiO d e  dollars $% 
innadicns  canadiens 

~01dcs et  indemnités 
mditattes 

binff ices  des cociétés 

avant inipdrs (sans les 
2 5  040 5,Q 4 1 6 5  9,) I 184 10.8 dividendes versés 

aux iicin*résidcnts) 

loyer?, intérêts e t  
revenus divers dea 

placements {pour 
QiiEhcc loyers exclus) 

revenu net des agri, 
culrture provenant  
de la producrion 
apricole (variations 
dc rtuck i n c l u s p ~ )  

rcvrnu nct des  entrc- 
pnqrs i nd iv idue l l c~  
non agricoles 
( y  ciirnpri? prolcs, 
? ions  1ihéraIes et 

p o u r  Quehrr 
loyers inc!ua) 

aiustenients de la 
valeur des stocks - 2 9  I - 7 5  

ri-Venu national nct  
au coûr. des facteur5 4 7 0  I 46 ~3 I W O  1 1  I O U  

- - -. 

SOURCEF France et Lanada ,  O .  C D. E . Coriip~i!~ nulioridur , Narion~l Accnttrits ; 
C a n n d ~ ,  Atinunire dir Cai i~da ,  I ~ 6 9 ,  p.  t r 7 6  ; Québec ,  T,~bleuirx types d r c  comptes 
Cconoitiiqii~s   IL 2 1 ~ é b e c  - Rcucriirs e i  dipcnscs 1yq6*iyriy ,  Miriisrèrc dc I ' lndus~rjc  
cf d u  Commerce, Quéhec.  m a r s  rq j o ,  p. 28.39 
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tage plus EIevé dc salariis au  Canada, 80,6% e n  1967, pour 75F. en Prancc 
3 la même date. Pvur  Ir nrrtc, la diffircnce peut trouver sa raison d'ètrc dans 
des rimunfrations dc ç ~ l a r i i . 6  plus faibles cn France e t  reIifcs sans doutr  :i unc 
plus faible productiviti 

Par  contre, i'implirtance rclativc plus grands des prrifitç e n  France peut 
avoir son origine e n  lionne partie dans une proportion plus grande qu'au 
Canada ou  qu'au Quéliec d'cntrcprist.s individuelles, de travailleurç indépen. 
dants, ct triut panicu1ii:rement dans l'agric-ulture. 

L'importance rel;itive des loyers. int t r t ts  et reveiiuc: divers des  place. 
ments en France c t  au Canada t s t  comparable ; sa faihlesa au  Quebcc peut 
 expliquer surtout parre qui. les Iiiycrs lie w n t  pas inclus dans c-e total, c t  
aussi par Ie fait que la proprict? ca i iad~c i ine+f rança i~  des capitaux est, comme 
nou3 l'avons vu, très icférieurc à la moycnne canadienne. Cette structure des 
rtvenus quéEcois peut égalrmcnt s~ prkciser dans I 'ar ixlr ;~~ d c  l'évcilution de 
la part des ~~Illaires. 

1. L'ÉVOLUTION DE LA P A R T  D E S  SALAIRES 

Une comparaiwn de I't!volution de la part des snlaires au Canada et au  
Qunbec moiicre quc dans ses grandes lignes cllc suit ln mPnie évolution. On 
remarque toutefois u n  certain nclrnbre d t  d~ffkrences ciitre les deux @ries 
examinées, si l'on prend en considératinn les variations e n  points d'une année 
5ur l'autre pouf les vin:t,quatre a n n k  .<Ur lequelles nous avons des données 
que I'rin trouvera dans 1. tableau XXlX : a l  1ii plus grand nombrc dc variations 
d e  fiorte amplitude concerne le Quéhec (14 fois) pour g fois au  Canada : 
bJ cin cibzrve dc.5 vari;tions de stns contraire entrc 1c Quéhcc c t  le Canada. 
5 fois sur 14  viiriation: enrcgistrcc2 ; elles concernent les années rp49, 1958, 
1959, 1962 e t  1964 : c,) I'évciluticm d e  la part des salaires du  Québec xrnhle 
sriivrc, avec parfois u n  d c c n l a ~ c  d'un an, I'évcilutirin enregistrée en mrryenne 
pour le Caiinda, en pal-tii1ilic.r pour I-.s années 1958 c t  1959 ainsi que  1962 
et r064. 

Ces observations pcincnt sur  une périodc limitée i 24 ans e t  nous n r  
dispo.wns pas de donnéc s d e  coniptnbilité nationale pour le Québec en deç i  de 
1 9 ~ 6 .  Par  crintre, pour Ic. Canada, il existe unc kne hrimogcne remontant jus- 
qu'à 1910 ". De I'évolu:ion de la part des salaires d u  Q u é h c  par rapport i 
celle qui a éti. c i h s c r ~ é i  au Canada, nous pouvons tout de même noter une 

6. Selon G. hiarion. au Canada, cxijrenr de3 $$ries kstoriques du revenu nat iond 
à partir de  1870 ; depuis 1926, on trouve dcs  agrégats nationaux calculés d'aprèa 
les méthodes modernes mises au point au Bureau fédéral de la  6tat:stique vers 
r p 4 5 .  P w m i  Ics s i r i e s  historiqucs. nn peut noter celles de 0. 1. Fire~tone,  
Cannda'~ Econoniic Dcuclopineni, ct  Cnltn Clark, The Cundirionr oJ Economic 
Progrcrs. 
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plus grande fngi l ik  au Québec, qui connaît des fluctuations plus fortes, et sans 
doute, mais cette wnc lusion eçt plus hasardeuse à partir des données dont 
nous dispojons, une plus grande dépendmce. 

G. Marion ' a rtmarqué Ic mouvemciit contracyclique au Canada de 
l'évolution de la part s~lariale qui augmente quand le revenu national décroît. 
En période de récessii~n, les profits diminuent ou disparaissent et la part 
relative des tulaircs en est aecnie. Par contre, une inflation de la demande 
s'accompagne d'un déc in de la p a n  des salaires. 

L'évolution w~itracyclique de la pan des salaires se vérifie p u r  l 'ewn. 
tiel au Québec ; la rscession dc 1949 est plus manileste dans la courlx du 
Canada que dans wlle du Québec ; par contre, la crise de I 954 correspond 
au Québec à une part accrue des glaires dans le revenu national ; la crise 
de 1958 au Québec se retrouve égaiement dan5 la courbe quéécoise, ainsi que 
la récession des années 1960, 1961, 1961. La reprise w traduit par unc baisse 
de la part des saIaires, rt un certain ralentissement qui sc. manifeste à partir 
de 1966 est visible dans la rçmontée de la wurk '. 

Des calculs effeciués en France, aux f i ta ts -~nis  et  en Italie montrent 
une évolution parallèle de la part des salaires et du taux de salariat. Aimi, 
une étude qui portait iiu dépan sur l'évolutian du  revenu distribué au facteur 
travail en Italie, débouche aussi sur dcs comparaisons internationales. Son 
originalité est de déhrde r  les cad~or ie s  statistiques insuffisantes auxquelles 
nous nous sommes jusqii'ici limité, en recherchant La tntaliti du revenu lié au 
Facteur travail, doiic ajcsuter aux revenus du travail salarié, seuls retenus h b i ,  
tuellement, les revenus iiu travail indépendant. Ainsi appliquL aux ktatsjunis, 
pays dont 1ts catégorie.; statistiqnes sc rapprochent de celles du Quékc, le 
wvenu distribué au triivail comprend en mafirité =lui du travail glarié, 
plus les quatre cinquièmes du revenu des entreprises non sociétaires et le quart 
des revenus agricoles, plur r e p h n t e r  cn 1955 7 6 , 6 5  du total des revenus. 

Des calculs sur I;. même base ont été eflectufs dans huit pays indus, 
trial& pour les années 1938,1939 t t  1954-1 955. Pour ces dernières, les taux 
w situent pour la p lupa~ t  autour de 75 à Bo%, ainsi fitats-Unis 76,6%, Aiigle. 
terre 78%, Italie 77%. C'esr dans les pays Ica plus agricoles que le pourwn- 
tage du revenu distribué au travail est en  général le moins élevé. Sur p h  
d'une vingtaine d'annke de l'avant à I'aprés-guerre, Ic pourœntage a augmenté 

7 .  GéraId Marion. Rélianirion jonccionnellc des  rtvcnus. Analjsc dc la fiart du 
l l d l ' 3 d  au Canada, p, S. 

8 .  P ~ u r  la conjoncture du Québec depuia 1946. nous nous sommes réléré au cha. 
pitre v dr Cilles Libel, H o s i r o n  ~ 9 8 0 ,  Quéhcc, Minibtére de l'Industrie et du 
Commerce, i 970, a6  i p. 

9. Livio Livi, a Sur l'ivaluatirin du revenu distribué en Italie aux [acreure de Ia 
production et, en pa:ticulier, sur le revenu distribué au travail 3, a h i r r o  d e  
I'ISEA, térie AB, no 107, z960, p.  I +  3. 
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presque partout. O u  pcut conclure quc la part du  reveuu di1 travail subit des 
causes ctimtantes d'ordrz tcclinolrigique, social ct politique qu i  tcndcut i ron 
aiigmentation, c t d z s  causes conjousturrile:: selon IesquelIes cette pan diminue 
pendant Ics pliases d ' t ~ p a n s i o n  et augmente ~ t n d a n t  I ~ P .  ri;.sioue hlais 
mieux vaut ne pas ,c'attarder daviintage i l'étude dc la pan  des salaircs tomme 
rcflct de la structure globale des revenus. L'évolution de la parc dcs d a i r e s  
est a m b i ~ u ë  et la masce silariair '* est u n  mcilleur insrninient dianalyse. 11 
serait plus profitable d'étud~er la erois~71ic.e er Ics rzveuus par  un r n d é l e  
privilégiaut . la m a s e  saianale. la masse de;; rcvenus d e  ki propridté, 13 niasse 

des reswurces d e  Ibf?tat ll. 

11 est également in&rz~.ç;int dr connaître cumineut se répartit le revenu 
national cntre les diflirents çccreurs et qi!c!s clianpemcnts interviennent au 
eours de la croissance. 

3. RI?.PARTITION SECTORIELLE DU REVPNU NATION.4L 

li est possihle d'affinrr I'analyw du  revenii naciiinal en Étudiant la 
rémunération salariale par branchcs et secteurs '' en différenci,int secteur pubiic 
et secteiir privS, secteurs d'indust r i a  de  cmissance moyenne, secteurs d'indus. 
tries nouvelles et d'industries acclimatées, sfcteurs d'industries d'exportation et 
çecteurs travaillant pour la production intérieure. 

Nous nous e n  tiendrons à quelques aspects, pour le Qiiéhcc, inspirés de 
l'étude cff ectuke pour  t énçernble du Canada sur l'influence des  cliangemznts 
sectoriels par  rapport à la p a n  salariale '? Si I'on tient carnpte dc la participa, 
tion d u  travail de chaque sectpur a u  P. 1. B., dc la pondération d e  chaque 
secteur dans lemnumie e t  d e  12 contribution d u  travail dc chaque secteur au  

I O .  Pour G. Marion, la masse .~zlarialr cst Cga:e aux salaire3 plus les imputarione de 
revenu poÿr 08re de travail   ans con~repartie monitaire immkdiatc, pIus l a  con, 
tribution des rmployerirp aux fonds d e  penaion et d e  bicn-érre ct i I'rtssur~ncc* 
chôniage. Par ailleurs, J .  Dcs'au priacnte iine déknitinn fiinérale dr la masse 
salariale par la fwmulc M = xh ;- dans laqriclle X e:t le nlirnhre d e  salariis, 
h la durée moyenne de travail, s ie salaire horairc moyen, p un indice de ui.lla- 
rion (Cahiers de I'ISEA, sirje AB.4, no 1 3  r ,  juillcr 19154, p. 4 ) .  

I I .  P. Perroux, r Inrewention siir la conimunication de M. Jean Desrau. Plaii ct 
masse salariale a, I'Acrridlire' eronomiqut, vol. 39, nos 3'4, octobre 1963 * mars 
1964, p .  ~ 0 1 , j j d  ; P. Srllier e t  A. Tiano ,  economic du travail, Paris. P .  U .  P., 
'979. P. 3 1 9 . 3 3 3 .  

1 1  Alain Bienaymé, a Réparticion du revcriii natiiinal et croisaance sectoriî!lz .>. 

Revue économique, vol. I 3, ne 2, mars rg6a. p .  237,272 Une étude: en cc scris 
est prkntée  pour la France dans IPF CU!IIC~.S de I'ISEA, &rie -46.4, nn 7 5 1 ,  

juillet rg64 : a La masse salariale en Frarire. évolution et srructiire (rg~o, 
1960) 1, et J .  Bfgué, r filérnentr d'analyse ds l'évolutirn dc la maose de9 *a, 
!airen de 1954  i 1 9 6 2 % ,  Cahiers dr  1'JSEA. s&ic AB-5, no r62, ju in  rg65. 
p .  119. 

1 .  Gérald Mar i tn ,  Ripartirion {nncrioiinelle dr.r revenris. Analyse dc Ja p-rt riii 
f r a ~ a i I  au Can~du. 
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P. N. B. on dEcouvre que lcç changements structurclç ex$iquciit la majeure 
partir des variations iritervenucs dans la proportion du revenu intérieur brut 
cncaissil. par Tes s lar i t s  Ces résuItats pruiivent qu'rn longue péride.  I'augmen, 
t;itron de \a part salariale dépend fortemelit (à 80%) du  développement des 
wcteurs à Fart =lanale élevée {fabrication, cor.;truction, e ta t  ) ; les change, 
mcnt~ dans la r+linrti ion ne cnmptcnt que pour ="Yb dans l'amélioration 
relative dcs salati;is. DI plus, il n'y a pas de tendance, pour les parts salariales 
micro~éconcim~queç (serteu rs) , h tluctucr plus fortrment que l a  part ialarialc 
macnvéconomique. 

Les calculs que rious avons effectués pour le Québec, en comparant h 
parts salarinlcs xctoriciles dc I 946 i celles dc 1967 14, montrcnt une grande 
consance structurelie c e s  parts dc.5 ulnires qui en vingt ans varient de moins 
de I 5% dans tous lep. secteurs. zauf celui de la La structure géiiérale 
des revenus Jii Q u é k :  que m u s  venons d ' a m l ~ w r  nous permet de mieux 
siti icr son degr; J c  céveloppemcnt ; voyons maintenant comment se pré- 
tentc la structure dcs ricgenws. 

A. LES DEPENCE 
QueIIc est la strur-ture dr  la dépense natioEalt. bnitc du Québei ? A,t-elle 

crin: au cours des 10 leriiitres aiinCt.5 ? Est-clle différence de cflle que l'on 
oliserve p u r  le Canada tout cntier ? 

r STRUCTURE IIE LA DEPENSE NATIONALE BRUTE DU QUEBEC 

Au Quibec, en I 967, I P ~  dépenses tuta lcs de  consomm~tion atteignaicnt 
;.8yh dc la dépnsc n; tionalc brutc JU prix J u  marcht dont 60.3% pour les 

méiiages ct r 3,s $ pour Ics administrations. L'invcstisserncnt brut (en capitaux 
fixes sc.ulencnt) at teignit  rg,gC/c de 1:i depziise iiationale brute au prix du 
marcbé ". Ccs taux se :rtucnt dans Id  muyenne de ceux dcs pays =cidentaux 
indu~tna1is;s. 

Par rapport h 19..6, la sunsommatioii cst rcstée particulièrement atablc, 
passant en Z n  ans de .,4:i- à 7;,8'; .  La furmation hrute dc capital fixe a 
augmenté scnsibltmeiit liassant de 14 , i% en 1946 à ig,r/c en 1967, n a i s  des 
donnees plus d>taillées s u i  la valeur réjidurlle nous permectrarent dc savoir 
s'il y a eu un plus fort stockage (formation dc capitaux circuiants) en 1946 
qu'm 1967 La venti l i t i~n des données concerilant les i n v e ç t ~ ~ r n e n t s  bmts 

1 4 .  A partir de I d l c a i i x  ~ y p i s  drs comptcs iconomiqurs du g u i b t c .  Rrvrniis r t  
dipcnses,  1946,1965,  Québec, M,nisti.rc d e  1'Indiis:ric e t  du  Cornmcrct,  mars 

1970, 64 P. 
1 .  Selon Icà donnée< clcé. 'Tabfdaux iypcs iics comptes écrnomiqiies d u  $uébcc, 

p. J O  j 1 ,  e: Arinirair: du CanAia, 1969, p .  1177. 



montre une augmcnt,ltion cvnsidérablc d e  l'investissement public dalis le 
domainc de  I:r ccinsrmct irin lion domiciliaire (emlcs) , un< augmentation un 
 PU moins forte Jc I'invc.5 tisseinent yrivL-, x ~ i s i h l c  surtriu t dnnç les machines 
et Cquipcmi.nts et dans 1,i ci>n~rïüiticin noii rlinmiiiliarrc. Il c s t  :7 noter que 12 

part des ndn:ini~trntirinç dnns lcs dépsnws Jdt. consommation et  J'invcstiçse, 
ment a augnienté au cours dc la p?r:r~dc consirlémc, piissant J e  r4,6:% e n  
1946 à 1 7 4 %  en 1967. 

1. COMPARAISON CAN.'iDIENNE 

Pvur 1967, pnr rapport ail CanaJ , i  dan< .wn cn,cmblc, la structure 
~ l c i b a l ~  dcs dfpcnwr n'off rti pris t i c  difiirrnccç t r;:5 marquées. LA crin.wmrnaA 
tion est ~n.;ihlc.nit.nc de inlmr iiripcirtancc, ? I i , r $& au  Can;ida puur  73.8% du 
Q i i é h c .  Par coritrc, I1invrstis:i-merit a ttcint 24.476 au Canada priur J Q , ~  % AU 

Quibcc, ianis si l'mi ajriutc i cc rlcriiicr chiffrr le 6 , 7 5  ccirrzspcinda~it aux 
.:rocks ct AUX hicns iniprirr;~. cin x retrmiv? a w c  iin total compatablc au total 
ra i~adicn.  s i i c  16,25 pour 1~ Qu>tiec. Mîiis i l  n'cn dciiicure pas moins quc 1e 
taiix dc fcirmatioii brutz rlc cali?:aux fixes pour l'rnwmblc. d u  C,inada est 

supkrieur i t-t-lui du  Quihec, et cela autant p u r  I'invc5tisscnicnt public d , s $  
que priur i'invescis~cnicnt privk rg,g~l;, et ccttc difiirenec est plus marquée 
pour I'invcsti.sCiiicnt priv; en machines et équipements, et dans la constnir, 

La cu~i.cimrnation des m;uagcs ciaiis lc temps et dnns l'espace. offre peu 
J c  différenccc. P;ir <cintre, 1;i part des impôts jur Ir rl-vcriu J a n s  le5 J>pensiis 
a airgmenti a u  Qucbcc dc 1946 5 1967. inais elle est plus forte pour l'cnsem, 
hlc du Caiinda La JLtiussc d c  I:i pzrt cl< crs impiits progressifi peur rcflCter 
l'<inriilIiissrm~rit d ' i i i~e hnn ~c pirt ir: de la pi,pul;itirin quhhic,ii.ie au cours de.; 

dern i t r r j  nniiécs. 

Le chnngemcrit le plus ~iotnhlc est I'aiitiiiiciitation co~isiciérable des coti- 

jntions patronalrs e t  riuvrii.it.s sntrc  i 946 et r 967 ; avcc le dfveloppeinenr 
d 'une Iégi~ldrinn çcieialc. cilles ont plus qiic dciubl,: Icbr prripcirtinn par rapport 
à I'ensrirnhlc des d2pcnscs ; dans Ic même icmps, 1.i part de l'épargne person. 
nclle a dinijnuf environ d'un tiers, tlt an5 doute cc t tc  diminution rct eoni 
p e n k  par une éparznc fcir&ii du  t r i t  de ILÉt:ir et (les répinics dc Gcurité 
mcialc. Sans tcnir uimyite de la participation dc I'ficat la ecruvertnre dr C C P  

t:iins r i s q i i e c ,  on rrm.irque quc lc tot;il ci,- i 'éparcnr rcr~Nniiellc e t  d r s  cotisa, 
t iom mcixles baissr de 14,?j:'(! en 1946 à 1 1 , ~ y E  en 1967. 

1. COMPARAl5nN AVEC LA FR,qNCE 

Rappr(>thoiis mainrcriniit Ics différrnt; raux iihserv>s pour Ic Canada et  
Ic Québec ric ceux de  la Earlce. Existe+r,il des différrncea significatives? Pour 
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cela, examinons le tableau XXX en ce qui concerne I rs  dépnses des particu. 
lien et des institution:. sans but lucratif. O n  se rend compte tout d e  suite 
que Ieç différerises sont infimes entre  1c Caiiada et le Québec, par ?ont-re, elles 
mnt plus sensibles entre le Canada et 12 France. Tout  d 'abrd lz revenii dis- 

TABLEAU XXX 

lCrvcnus r t  dtpcrcrcs der particuliers 
et  instiiuiiom sanr birr lucratif ( 1  967 "1  

Pranr t  Canada Québec 

milliards milliards milliards 
de franre % de  dollars % de dollara % 

1 .  rémunération des 
saiariéé e t  appointés 3 6 5 , 2 6  

edair ts  et  t ~ a i t e m e n t j  137,94 
rémunérations 
der forces armées 9,s) 
contriburion des 
employeurs à la 
sécurité sociale 5 7,79 

1. rrVeni1b de la pro, 
priéci e t  de  r tntrepriw 138,ia 

revenus des entre, 
pnses non cons t i~  
tuées eii aociétés 1 i oa,74 
intértts, loyers 
nets. dividendes 
et transfert4 des 
nociétés 3 5 , 4 3  

3.  moins intérêt de l a  
det te  des consom- 
mateurs n.67 

4.  transferts courants 
en prouenance de 
I ' t t a t  94-70 

5 .  transferts courants 
en provenance du 
reste du  rnmde 1 , 1 4  

6. revenu des parti. 

curieru e t  des insti, 
tutions sane but 
lucratif f 49B.b r 

7. moins impôts directs 
frappant  lee parti* 
culiers 104.38 
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TABLEAU XXX (suite) 

Rcvcriw e l  dépcrircs d e i  particuliers 
c; des ivis~irurions sans but Iiuratif (1967 a) 

France Caiiada Québec 

milliards milliards milliards 
de  Iranu 5'4 de  d o l l ~ r s  ' de dollirs % 

tord des con, 
ttibutions à l a  
sécurité suciale 8li ,37 10,o a u 3 r  4 , I  384 4,4 

autres impôts 
dirzcu 0 4 , 8  +904  q , ~  1 z I r  9.2 

8. rcvenu disponible' 394,'J 7 % '  4 x 3 7 5  85 ,9  r r ! u u  86.1 
( 1 1  3 7 4 ) =  

p. moine transferts 
couranrs à l ' t ta t  

IO. moins transferts 
courants a u  reste 
Ju inondc 2,71 

r 1. moins dépenece des 
consommateurs c n  
bicns ec riervices 335.92 694 3 7  739 76,s 10 1 8 r  78,5 

r z. épargnc d e i  par. 
ticuliern et des 
institutions aans 
but  lucratif 45,6o 9,u 4 ~8 8,6 1 uq3 8,; 

-- -- - 
a 1967 était la dernière annic  pour Iaquellc Dn disposait de données aufisamment corn. 
p l é r c ~  pour Ztablir la comparaison internationale. 
b Le r 089 reroltc Je l'additiun drs  rcvçnus ncts des agriculreurs plus le? retenus nets 
des eritrepriass individuelles non agric{iles (y  compris loycia, le total en  est augmenté 
d'autant) ajors que les loytre ne  sunr pas inclus dans le mtme poste mais au poste 
suivant pour le Canada cr l a  France Tdbleo i i~  rypes dcr comptes économiques d u  
q u i b e c ,  p .  36. 

957,  ce chiRrc ne comprend par lea loyers (T&coox types drs comptcr iconomiqurs 
d u  guiber,  p 7 2 ) .  

* L'Epirgne dce particuliers et  de^ instituttons sans but lucranf comprend i u ~ i  lem 
inrérZr6 sur  les dçrtcs des consummarru:s et les rCtni6tL pcrsunnclles des nm-résidenrs. 
e I 2 8 4 ,  ce total inclut les paiementi québécois % 1'é:rsnger qui Eont calculés au prod 
ram de la population. 

Avant  ajujtemenc pour la r2ivaiuation d t ' ~  stwks. 
Le revznu personnel disponible est évalué à I L 374 dane lee Tabir~ux type4 des 

~ .ornp ies  économiqucr d u  guébcc, p .  34/35. il inclut  le^ paiemenre québécoi~ à l'étranger 
qu i  w n t  calculth an prorata de  la population. 
SOURCE : Pour le Canada r t  la France, les chiffres proviennent den 5 Compçee nnric* 
n a u r  des paya de I'O. C. D. E. - 1950,7968 a, p. 44 t t  1 4 4 ;  le3 donnéee concernant 
le Quibec proviennent des T&leaux cypcs des cornpics iconomiqucr d u  4uébec  - 
Reuenrrs e t  déptnses 1946.1969, Mini~tère de  l'Industrie et du  Commerce, mars 1970, 
P. 3 6  à 19 
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ponible des F ran~a i s  zst relativement moins élevé, 79 , r  7c pour 85,9% au  
Can;id:~, étant donné les retcnucç plus fortes effeccikes en France par  l'État 
et h Gcuriti çocialc, io,g% pour 14,0?&8 au Canada ; plus précisl-ment, les 
contributirlns à la kçurité sociale sont quatre fois plus flevées en France 
qu'au Canada (par rapport aux taux o b m i s  au Québec en 1946, elles 
i<m:ent niême huit fcis plus élevkcs). Par contre, les impôts direct4 rcpré, 
sentent une p a n  deux fois plus faible qu'au Canada. 

Les taux J'Epar:~ie par rapport au revcnu des particuiiers pour la 
Fr,ina., le Canada ct II: Québec sont sensiblement les mêmcs, le revenu d i spo~  
nible étant r<lativernrnt moindre en Francz, c'est la part dz la consommation 
En biens e t  services qui sr truuve relativement plus faible que la moyenne 
canadienne ou quéEcoise. 

Ces romparaison- et la pruportion diis divers élémrnts dc la dépense 
natiunale vont x priciser et  trouvcr davantage leur explication dans uni, 
analyse micru-éconiiniique portant sur !a strueturt du  budget familial. 

II  
Structure du b u a e t  famiIlal 

au Québcc 

L'enquête çst la scvlc mérbode qui pcrmette d'obtenir une mt.6Ure 
directe, aussi détaillée clu'nn le désire, de la conwmmatiun et sans doutc aussi 
des rypes de rekwurce ; dont Knefisient les ménages IE. Dans cettc silction, 
nous :lllor.s nous insprer  le pIus souvent d'enquêtes pour Studier le biidget 
familial au Qüihec et  e comparer à des budgets de mitieux ditTérents. 

A. LE REVENLI FAMILIAL MOYEN ET SON ORlGlNE 

L'étudc la plus crinipléte de5 revcnus et des dépenses di: la famille qué, 
k- ~ o ~ s e  . est prtsenGe par M:A Tremblay et G. Fortin à partir d'une enquhe  
réalisée en 1 9 5 6 , 1 g > ~  ''. Il ressort de I'échantillonnape dcs autttirj de l'en, 
quête que seuls ont été sercnus Ics salariés caiiadiehs-franqais du Québec c t  que 
les zones rurales m i t  :;urrcprCaentées par cipport aux zones urbaines. Il y 
avait environ 71i:f:'11 de yalariés au Québec au momcnt de I'enquetc '". Parmi 

16. J.-S. Cranier, 4 .  La toiripJralsoii intzrnarion~lc JCS enquetes bud~crr d e  farnillr 8 ,  

Rtvue écon~rr.iquc,  id. r t ,  no r .  mars r961,  p. 155,167. 
17. Msrc,Adélard Tremblay e t  Gerald Fortin. Ics C0mp0ftCmtnt3 éconoiniqucs de 

la J~miIle ralariéc dri guéber. QuGbcc. Les Presses de l'université Laval, i 964, 
4 0 5  P- 

18. Canada : 7> ,87c  en 1960 et 8 ~ ~ 6 %  e n  1967 (Ottawa, B.  P. S.). 
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Ics 307S dc travailleurs iiidépendanrs, un tiers dcv;iii.nt Etrc agriculteurs avcc 

le plus suuvcnc dl: faib1i.s rcwnus. Dc plus, qudques cornrncri;anG et l r s  protes, 
sions likrales Jevairnt avoir un revenu supérieur aux sala ri?^ ailiri que Ia 
inajc~ire partic des 18% d'anglophrines du  Qubbec qui n'avaient pas rion p l ~ s  
é t i  retcnus dans l'échantillon. 

Voyons maintenant que! est le revenu famiiial moyen et w n  origine. 
L'enquête montre clu'é~i moycnne lcs f amillcs c;inadienneç.fr.inr;aises tcluchcnt 
dcs revenu: dnnuels I g  s'iievant i $4 20u mdiç qu'il existe une diffkrcnce de  
$1 ooo entre lcs rrvciius des zoiics niétropulitaiiics dc Muntréal ct QuéLec et  
ceux de  la strate rurale la plus pauvre. Par ailleurs, les différences selon Ics 
catégories sozio,prolesionnelleç salariées sont marqutcs : 

rcr.ri;iu moyens en d o l l a ~ ~  
cols blanc5 4 908 

ouvriers qualifies -1 708 
ouvricrs wrni.quaiih&s 4 0 4 1  

ouvrirrs semi~qualifiés 3 768 
autres ucci ip~tions a 456 

Si l'un examinc m:iilitenanc E 1:artir du tableau XXXI les wurccs J e  rcvcnus, 
on remarquz en moycnnc qutl 66,3:4 des revenus fnmiliaux cnnsistcnt e n  
salaire du chef de famillc ~ icuf  fois sur  dix. La wconde murce Jr revenus est 
con~tituée des emprunts et Je  la d2sépargne qui totalisent y,6% de l'cngmblc : 
les emprunts sont le lot de +r, îy& des faniillcs. 

Les paiements de transicrts (allocations famillales, assurance-chcmage, 
pensions go~vc'rnementaies) atteignent y,î- % d u  total. On notera que 3 les 
alIocations familiales, avcc deç vrrsements relativrment faibles, prafitent aux 
trois quart? des familla?, I'as~urilncc.,ch6mage concerne malheurcuement ~ 6 ~ 1 %  
des familles canadienna?,fr;inFaices, cc qui est u ~ i  taux aswz inquictant. O n  
pourrait ajoutcr l ces transferts les c .STL  ver& par ics caisses r l c  retraite qui 
ne profitent qu'à sculement 3,;'A de 12 popul~tirin (ceci avant la création de 
la Régie dcs rentes du Quil-bee) ; en incluant çe versemer,t, les transferts passe, 
raient i in$& de l'cnsemblc des sourccs di' revenus et donc au second rang. 

Lcs ctintnbuticins (pcri51ons) des menibri.5 de la famille autrcs que 
l'épouaz rzprfsentent 4,;7& du budget familial. Le s îb i re  de l'épouse campte 
fort peu et  on trouve des femnici qui trava~llcnt ii l'extérieur daris seulement 
I 1.2% des famillcs. Par contre, prés du cinquikmr des chefs de famille ont 

uri second emploi. 

Lcs d ividcridcj et les ribli~atirins rie rt.prL;wnce1it que it,lc/o des mn t rk5  
d'argent et ne concernent que +r/, des famiilcs dans uii continerit ncrddamé- 

'9. M.,A. Tremblay et G. Fortin, les Coinportements d e  I L  famille ~danéc du 
~ u i b t c ,  p. 66 e t  suiv. 
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ricain où l'on exalte ainstaniment les vertus du capitalisme et les profits des 
grosses entreprises au service de tous. Toutefois, les in&% 6ur 
amtribuent au budget familial pour o,3% et Enéficient à 8,1$ des familles. 

On remarque ég;.lement que Ie salaire du chef de famille compte plus 
dans le budget familial urbain, 68%, que rural, 6170, e t  que I'emprunt et  la 
dékpargne ont une plus grande importance en milieu rural. Enfin, il y a deux 
fois  plu^ de paiements de rramferts à la campagne qu'en ville. &la vient du 
taux de ch6maye plus fort, du plus grand nombre d'enfants e t  d'une plus 
grande dépendance de l'assistance miale.  

B. L'UTILISATION DU REVENU 

Nous venons de voir quelle était l'origiiie dm ressources dont dispme 
eii mqenne  une famillt salariée du Quékc.  Nous allons envisager maintenant 
leur utilisation, les Qpis de dépenses qui sont effectués et nous situer dans le 

TABLEAU XXXI 

1mportari;r rthtiuc Jcs  diuerrts rourccs de ~cveriur 

source de revrnu 
contribution au budget % des familles qui 

en TE ont cette source 

salairc annuel 
emprunta non remboursés 
désépargne 
pensiona (parents et eiifants) 
al lo~ations (am ilialee 

aaeurance.chôrnage 
ahlaire de I'époure 
pensions du gouvemenier,r 
lo~ation d'appartement 
wupat ion secondaire 

autrel revenus 
caisses de retraite 
location de chambres 
cadeaux en argent 
intérêts sur placenient 

dividendes et obligations 
héritage 

Sou~ce : M.-A. Tremblay er G. Fortin. les Crirnporrcmen~ êcanomiqucr de la Inmille 
ulnriic du $ue'bcc, p. 72. 
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cadre de l'économie de la consommation 'O. Situons tout d'abord I'imprtance 
des divers types de consornmation au  Canada. 

T. LES COEFFICIENTS DUDGBTAIRES FRANÇAIS ET CANADIENS 

Les statistiques de l'O. C. D. E. 2' foumisscnt des données pour !e 
Canada et pour la France que l'on peut rapprocher, pour une comparaison 
approximative, des ordres de grandeur des diverses consommations dans ces 
deux pays. 

Les données auxquelles nous nous riférons pour le Canada portent sur 
l'année 1967 et l'on verra que les coefficients ont gardé une certaine constance 
par rapport à ceux dcs années 1 g j 8 ~ 1 9 5 g  que nons utiliçons un peu plus loin 
dans les comparaisons entre la France et le Québec. Les dépenses en denrées 
alimentaires sont nettement plus élevées eu France qu'au Canada, 28,z% con, 
tre zo, I %. Les dépenses de vêtements sont légèrement plus élevées en propor* 
tion, en France. Pour le logement, les Canadiens dépensent environ 50% de 
plus que les Français. 

A u  total ccs trois postes dc çouwmmatious surtout de première néces- 
sité s'éléveiit j. 48,2% en Fraucc et à 43,7% au Canada ; le revenu plus élevé 
nu Canada peut expliquer qu'il reste une part plus grande pour les dépenses 
diverses. A u  total, la loi de Engel se vérifie avec la structure de consommation 
pour revenus plus élevés, qui est celle du Canada en 1967. Pour la r2partition 
des conwrnrnations en bieiis durables, d'une part, en biens non durables et 
~ rv ices ,  d'autre part, on retrouve un partage comparable en France et au 
Canada. II sera intéresçant de connaitre maintenant la structure de la consomd 
mation au Québec. 

2. RESSEMBLANCES E T  DIFF~%ENCES ENTRE LES STRUCTURES 
DE CONSOMMATION QuJ?BECOISE ET FRANÇAISE 

Les besoins peuvent se refléter dans la structure des dépenses, la struc- 
ture du biidget, les normes de conwrnrnation, les privations subies. Au Quéke,  
une équipe de sociologues a pu déterminer un  budget type des dépenses de 
I'ensemble de la population qui Ecoise O n  peut rapprocher ce budget moyen 

IO. Cette économie a est en fait Ie doniaine de plusieura disciplines. Elle introduit 
la psychologie e t  la  sociologie des besoins et des choix, les décisions économi- 
ques des consonimateura qui en réaultcnt, et I'eKer de ces décisions sur l'allw 
cation dea ressources dans ilne écoiiomie. w (Ceorges Rottier, u L'écononiie dc la 
consommation B, Rcuue économiquc. vol. 12,  no 3, mars 1961, p. 208).  

a .  O. C .  D .  E., Compres nationaux~~ational Accounm 1950,1968, Camda, p. 38 
et France, p.  138. 

a a .  M.-A. Tremblay et G .  Porcin, les Comporiemenu économiques de la famille 
salariée du Zuébec, p. 96 .  
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d'une famille salariée canadii'nrii',fran~aise d e  la s t ruc tu re  de la consomma, 
t ion  des ménages en Francc  p u r  la même année  o u  les années  voisines de 
l'enquéte cficrtuéc a u  Q u t b e c  en 1958+rg5g. O n  trouvera dans  le tableau 
XXXII les soefficicnt!; budgétaires a u  Q u é b c  e t  e n  France.  

Le poste alimentarion e t  b i s s o n s  montrc  qu'sn y inc luant  les boiwns, 
les Français consamrr.ent p lus  dans ce dnmainc que le4 Qu&cois franco. 
phones ; la conwmmat ion  d e  ces derniers  çe situe à 35.8% d u  budget,  tandis  

T44BLEAU XXXII 

Co:Jicirnb budgétrrircr (France e t  2uéhcc)  

types de budget 

France Québec 

C.N. 20 000 aalariés 
Iamillea 

mén: ges a consomniarion ménagea canadiens. 
d'ouvrirre * tranqaisc b français C Irançais 

alimentation 
et boiasons 

habitation et 
mobilier 

habillement 

hygiène et soins 

tran6port6 cc 
communications 
culture et loisin 

hiitels, calés, 
restaurants, tabac 

assurance épargne, 
divers (ou autres) 

a Pourcentages établir d'après ç Analyse de la consommation par r j p i  d'utilisateur 
(1958) minagee proprenient dits s, Reuuc érrnomique, vol. xz, no 2, mara 1961, p. a ? j .  
b Pourcentages établis d'après J. Albert et C. M~rbach, 4 La coneornmation française 
de rgso b tg59 3 ,  Revu: économique, vul. 1 z. no a, rnarr r961, p. 234 et a35 ; Credoc 
et SEEF, 1959. 
c Budgete des Français i:n 1956 : dépenaea et niveaux de vie, Paria, 1960, cité dans  : 
J.  S. Cramer, r La comparaison internationale àes enquêtes budgets de famille B, Rcuuc 
iconomiquc, vol. r a, no :,, mars 1961, p. 233.  
* Budgets familiaux des ouvriers de la C.E.C A., 1936.1957, Luxembourg, 1960, citt 
dans : J. S. Cramer, ibid , p. 161. 
e M.*A. Tremblay e t  G Fortin, Ics Comporrcmcn~ écorio7niqurs de b jamillt ralariir 
du xuébcc, p. 96  ; Bureiu IedéraI de la statixique, Urban Family Expendirurer, Suwcg 
1959, Ottawa, 1960, car. 62521. 

Une économie à libérer 



qu'elle s'établit encre 39,4 et 45,8 pour les Franqais. Le revenu moyen, plus 
faible à cette date en Francc, ainsi que l':icte~ition plus grande à la b n n e  
table, se reflètent dans le coefficieut budgétaire plu5 Elevé à ce poste pour la 
France. 

A u  poste logemeni, les dipenses acceignenc 25,576 au Québec et se 
situent en France entre 16,5 et 20,4%. Il s'agit du total des rubriques loge, 
meut et mobilier (tGlPviçzurs, appareils électroménagers, électricité, meubles 
divers ct leur entretien). Lcs différences i ce poste sont d'une ampleur plus 
grande que pour I'aliinentation. Ce coefficient budgétaire français plus faible 
est dû au retard de la France dans ce doniniiie, et le fort coefficient québicois, 
i l'importance acçcrd6e au logement du fait du climat et aussi de l'i~ifluence 
d'une échelle de valeur anglu-saxonne privilégiant le confort in tiirieur. 

Puur l'habillemerit, lcs cw-fi icients budgétaires s'itablissent respective, 
nient i 7 4 %  au Québec pour 12,2 i r z,j% en France. Les Français, en dépit 
du climat moiiis rigoureux, consacrent beaucoup plus d'argent i ce postc que 
les Q u é k o i s .  

Les dépciiscs d'hygièri< et rlz soins s'dablissent à 3,gYL du budget cana. 
dien-fraril;ais contre 5,g i g, I 5.k en France. Le pourcentage québicois n'i~iclut 
pas les sommes vcrdes par Irs conipagnies d'assurance-maladie ou par l'assistan, 
ce publique, ni les primes d'assurancc,rnal;~di< ou d'assurance~hospitalisation, 
mais comme ces assurances étaient loin de donner i 1'époque la mênie couverture 
du risque que le systèine d'assurance sociale gEnéralisée en Francc, on peut . - 

penser que les familles françaises consacraient effectivement une plus large part 
dc leur budget que les Quél2cois aux dépenses d'hygiène et de santé. Sans 
doute I'écart est eu vcie dc s'atténiier, depuis la mise en vigueur en 1970 au 
Québec, d'un système général d'assur;ince,maladie. 

hi trarisports ct comrr~unicotions représentaient au Québec au moins 
6,256 clu budget et sTns duute 7 i 8% puur s'en tenir s~u leme~i t  i l'automobile, 
étant donné que l'élément le pl115 important de la mbrique a rembursement 
de dettes n, 5,5yi, est constitué par 1~ paiemeiit dc l'automobile. Ainsi le 
poste transports peut attci~idre au Québec, r 0% environ. En France, ce poste 
s'i.tablit entre 3 , ~  et g,l%. Ic niode s< situant i 7,570. O n  voit que les QUE, 
&cois dépensent plus que 1cs Français dans ce domaine. Sans doute au  mw 
ment des enquêtes ayant produit lcs données que ~ious avons, les QuéMmis 
avaient 1égErenieiit plus d'au toinobiles par I ooo habita~its que les Français, 
mai5 Ieç automubiles rle marques aniéricaiiies doiit ils disposaie~it eoûtaient 
hbiiicoup plus chcr qu'en Franee, les auroinobiles françaises ; aussi ils déPen. 
sent plus pour Ie m;me serviee et s'endettent davanrage i revenu 2gal. 

A CL prnpos on notera le conditionnenient par 1;i publicité des Etats*Unis 
et les modes rle consommation diterminés en fonction du milieu étatsunien 
ct i m p o d s  ou impoGs au consomrnatcur québecois. U n  très gra~id ~ionibm. de 
produits dcs Brats ,~nis  sonr vendiis au Québec, et le fait qu'une certaine 
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partie de la populaticin suit aujourd'hui par antennes spéaales les émissioris 
di' tél&vision des Etatj-unis et en lit les diverses publications, contribue à la 
promotion dc ces prorluits. 

Pour l'année de l'enquête sur la consommation chez les salariés quékcois, 
la moyenne de salaire s'établisçait à $4 zoo alors que la publicité américaine 
ventait des bii'ns de csnsommation pour des familles ayant un  revenu variant 
de $5 ooo à $7 ooo. .%ussi une très grande part des Québécois se font c&er 
par d'autres des lxsoi:is qu'ils ne peuvent catisfaire qu'en partie et en dendeta 
tant par des achats à cridit. 

Cela est particulièrement évident p u r  l'automobile qui coûte en moyenne 
au moins 50% de pllis qu'en France sana qu'il y ait même le choix de moA 
dèles aussi éconorniqu:~. Finalement. aujourd'hui. il i i y  a guère plus de Qu& 
Ecois qui dispos~nt ilu service minimum d'une automobile que de Français 
et probablement moiris de Canadiens français que J c  Français. En 1971, le 
nombre de véhicules automobiles par I ooo habitants '' s'élevait à 432 aux 
l?tatsUnis, 3 7 1  au Canada, 260 au Québec, et 245 en Franœ. Ainsi les 
Québécois ont presque deux fois moins d'automobiles que les Américains. D e  
plus, ils se font impo!er des modèles au-desus de leurs moyens et s'endettent 
plus que les Franpis ])out un moindre accà  au service rendu par l'automobile. 
Des pays moins peuplés que le Qucbi'c avec ou sans marques nationales d'au. 
tomobiles disposaient de plus de voitures pour r ooo habitants : Suède 279, 
Luxembourg 267 

Pour ee qui co:lcerne cu l r i i rd  er loisirs, hôtels, cafés, sest~ius~ints, nous 
ne disposons pas d'urle ventilation suffisante des données sur la France p u r  
établir une comparaism intéressante avec Ics dfpenses au Québec. Pour Pen. 
semble de ees postes, les dépenses atteignent 9,8% au Quélxc et d e  17,3  à 
16,3% en Franee. S a ~ s  doute y a+t+il plus de dépenses en France aux postes 
de l'éducation et de la culture, environ 7,596 contre 3,69i0, ainsi que pour 
les vacances. Cependint, le besoin d'iiducation était loin d'être satisfait au  
Québec où, dans 8oyi des familles en 1959, un des deux wnjoints au moins, 
regrettait de n'être p:.s allé à l'école ~ I u s  longtemps. 

Une étude de budgets types 2a p u r  divers niveaux de revrnu disponible 
a ~ e r m i s  d'établir qu'au Q u é k c  les beçoiiis en alimentation et rn soim médi, 
Caux çont saturables, iiinsi que la beuiins de tabac et d'alcool une fois atteinte 

a l .  M..A. Tremblay et G. Fortin, l e s  Compo~trmtnu d t  In famille sdlatiéc d u  
2uibcc, p. 95. 

14. C. E. E., Busic ~ t a t i s r i c s  of The Community. Statistical Office ot the El~ropean 
Communiriee, 1971, p. rog : a Passenger Cars 1/1/rg7r B. et Annuaire du 
x u i b c c .  1971, p. 639. 

2 5 .  l h d .  
16. M.r.4. Tremblay e t  G. Fortin, le3 C ~ m f i o n c m e n o  icanamiqucr de Id famille 

salanic d u  g u i b r c ,  p.  IOD. 
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unc dépençc minimale de  $175. Par contre, tous les JiItres besoins sont exten, 
siblcs mais p u r  le logement, la part du budget q u i  y est consacré rrste 
constante, pour l'assurance elle augrnentc plus vite que le revenu et pour Irs 
transports, elle tead à se stabiliser unc fois qu'un certain seuil est atteint. 

O n  notera qu'en 1958-1959 l'impnrtance accordée à I'awur~nce, à l'au* 
mobile et  au mobilicr ect nouvelle ; ces deux dcrnierç besoins étant souvent 
at isfai ts  par des acliats à crCdic. Ces comportements nouveaux au Q u é k c  en 
I 958-1 g59 vicnncnt dE t mire le5 normes traditiclnnellcj qui privilégient le statut 
de propritixire ct le besoin d'epargnc pour se pmtkgcr de  divers risques. 

Pour I'enxmble de ccz comparaisons entrc postes de dépcnçes en France 
et au QiiEbc, il serait bon dc scluligncr que lcs pourcentages concernant la 
France $e situent les mèmcs a n n k  pour deux dcs séries (sriit 1958 et  I 959) 
et pour les JEUX autres &rics dc pourcentages, il s'agit drz annies 1956 et 
1957, ce qui diçavantage la Francc étant donné I'amilimation rapide du bien, 
Etrc au courc dc cette période. Par contre, I'enqüCtc du  Q u é b c  coneerne 
seulement !es st;itarizs, ce qui dans la  coniparaiwn défavorise le Québec ; en ce 
3 ~ 1 5  il faudrait la rapprocher davantagc Je celle qui a trait aux ouvriers fran, 
$ais (enquête C .  E. C. A. 1956,1957) hien que cette étudc cxrlut les autrss 
catéyories de salariés. 

O n  peut reprendre pour comparaisrin le coefficient total des dépenseç 
ewntielles d'alimentation, logemcnt ct mobilirr et  vL:ternents. Lt criefficient 
total au Qui.hc s'établit i 68,7$ ct en l'rance iI s situe entre 68,3% et 
7R,4%. La part plus considérable des dipenses de  base en France (4 à 5 %  de 

pour ~956,1959 traduir un écart de  niveau de vie à l'avantage du 
QuEbec. 

3.  COMPARAISONS ENTRE LE Q U ~ B E C  ET LE CANADA ANGLAIS 

Situons maintenant les coefficicn tc budgtairss  du  Q u é h c  par rapport 
à ccux de l'Ontario et par rapport à la moyenne canadiennc. C e  rapprocbc+ 
inilnt n w s  permettra de situer le ccimprtcmcnt des consommateurs et  épar, 
Enants du Québec, donc r~ccritiellemcnt dcs Canadiens français, trl qur le font 
rcsslirtir l'enquête TrcrnblaysFortin ct les donnces du Burcau frderal de la 
statistique 27 concernant 1i.s vilIes du  QuÉkc,  c t  plus particu!i~n.mcnt la &rie 
des villes qué&coisu, Montréal exclu, qui met davantage en valeur le corn 
portement d r ~  Canadiens français, étant donnf qu'ils constituent la quasi, 
totalité dc Ia population de CES villes. 

Par comparaiwn, la &rie cnnccrnant I'Ontario fait reswrtir un tom, 
portement type du  Canada anglais c t  la moyenne canadirnne permet de mieux 

17. Urban Family Expcndi~urc,rg59, Ottawa, Bureau fédéral de la itatistique, mars 
rg63,  r a t  6 a 3 1 r .  
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situer les deux proviriccs majeures d u  pays. Les caractiristiques les plus signi* 
ficativcs de la différeiicc dc comportement entre les Canadiens frangais e t  les 
Canadiens anglais ap ~ar,iisicnt dans une mmparaimn de la série, Québee (les 
villes sauf Montréal), ct Ciiitario (toutes Ic.5 villts de  plus dc r ooo habi, 
tants) ; les cwfficient.; budpétnirec de ces deux stsics rcflètcnt à la fois le niveau 
de vie moins élevE ccs  Canadiens franpis et  également des comportements 
économiquca différents. 

Une étude de Izrijtian S. Palda souligne ces c~rattéristiques :'. Lkuteur 
p:ir: de I'cnquètc du  Bureau fédéral de la statiçtiquc sur les d é p e n s  des 
ménages dans Ics villcs de 15 ooo habitants et  plus zP et, en analysant plus 
particuljércrncnt les b ~ d g e t s  québécois et  nntariens, vziit déterminer s'il y a des 
différcncrs imptir tant:~ dans les dépenses de consommation des deux grandes 
provinces canadienne ;. 

L'enquête fédérale de 1959 rcticnt 630 minages en Ontario (dont 498 
hors de Torrintn) et 462 ménages au q u s k c  (dont 2 1  8 hors de Montréal), 
ainsi les deux métrrip~les se trouvent sou.s.rcpri!sr-nti!cs dans la population ur, 
haine de leur province respective. La ci7mparaison s'kablit sur une base gén, 
graphique, lc Québcc rlans w n  ensemblc conipar; h l'Ontario dans snn ensemble. 
mais malsri les minorités anglaises dans l a  prcmii-re provincc ct fran~aiscs 
dans la scnnde,  elle pcut reflÉtcr dans ses grandcs lignes les ctinpurtcmcntu 
ianadicns.Erançaiç d'cnc part, et  cnnadiens-anglais d'autre part. 

Les  différence^ ile niveaiix dcs pria entre les deux provinces w n t  faibles. 
La taillc mtiyenr+c dc:. m é n a ~ r s  cst dc 3 , 5 3  en Ontario pour 3,99 au Québec. 
Les variables excigiincç rctcnucs m i t  If  revenu dispnniblc ou dépcns  totale, 
et  la cnmposition et la tail!e d u  min;~;r. La question der d~ f f~ renc r s  dc con, 
mrnmation pour u riiwiis rulturellcs B est poke  ainsi : étant donné un 
revenu égal (ou une rilpcnce tlitalc c;alc) et étant donné la mEme t ~ ~ i l l c  ct 
composition J u  mi.na;;c (iinité dc dkpcnscs), peut,on ohscrvcr des diffkrences 
importantes entre Ics p n d c s  entégories de depcnses en bicne c.t silmices des 
rnfnages ontarie~is et quLliEcoi~. 

L'étude recourt à u n  traitement statistique rt Cnvicage cinzz postes J e  
dkpenses Jans la com~.araison : lciscnicnt, frais du  rn>noge, alimentation, mo, 
bil:cr, hygiène, v2rcm<:nt, transport, winç, lois:ra, Iccture, éducation. Lx corn, 
parai-n révèle de h) tes  difffrenccs ; par exemplc dans la catégnric des m& 
nages ci7mprenant ileiix adultes et trois ou quatre eiifants, des différences de 
plus dc r urb entre Ilr QuC.bec et l'Ontario w retrouvent pour des postes repré- 
sentant cnvjrnn 50% du budget dépensé. 

28. Kristian S. Palda a A Cornparison of Con.:urncr Expenditures in Quehec and 
Ontario 1, Thc C'ariadiun jou~nal  i i j  Err~nomicr and Poliiical Scicncc, vol. 3i, 
no I ,  février 1967  p .  16.26. 

. [bid .  
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En mriyennc, pour lcs méri,~grs qi iéE~li is  e t  ontiirizns, !CF coefficients 
d'?lasticité dcs 2;pençcs s';rablisscnc commc le p k s n r ç  lc' tablmu XXXIII .  Le 
niveau de tic mt lins Elevb dc5 Qu6hécriis se rcnèce dans der- cocffjcii'nts, 8 fois 
sur I I ,  plus elcvés qu'cn Ontario, et  en pd rticulier dans lcl: dipcnses d'tduca- 
tion, di' Ioisirs, de transports, de  soilis ct de lecturc, rnxis mEme pour ies 
dfpenws d'aljmt,ritation. 

Aprk  diverses élahrations statistiqucs d o n  lcs iiivcaux L!Z rcvenu et la 
taillc et eociposition dcs ménages, cctti: étudc permet di: coriclure que I r s  

nidilPles dc consimmatioii diff érenc profondément cntri' le Q u é k c  cc I'Uritario 
p u r  dcs mfiiagcs dc revenus de taille e t  de composition ~ u n i ~ a r a b l c s .  Ccs 

Coefltcient~ d'ilnsticrti seluri les types de dë'pen~es 

vari ablcs Qucbcc Ontario 
.- -- 

4 .  mobilier 
5 .  hygiène 
6. v iumenrs  

7 trnnfipnrt 
8 .  soins 
9. loisirs 

I O  lecrure 
I 1 .  éducation 

SOURC:F : K. S. Palda, c A CornFari.wn u l  Con~irnicr Cxpenditurca in Quebec and 
Ontariu *, The Canadidn Jcirrn~l of Econoinirr and Po1it;riil Scieiirt. vol. 3 3 ,  n a  1 ,  

i 967 

TABLEAU XXLIL' 

P ~ i i r ~ ~ e n i a g c  dr  méncges p r ~ ~ p ; i i ~ a i r ~ s  d P ICILT logrrncn t 

Québec Ontario 

;innée0 régions rurales régions urbaines rGgions rurales rigions urbaincc 
- 

rght 84%4 ~7 7 5 3  51.6 
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différences mt dues à des facteurs socioculturels. O n  peut percevoir ces 
différences entre les cépençcs au Québec et en Ontario en examinant de plus 
près un des postes miijeurs de dépenses, le logement. Examinons les pourcenp 
tages de ménages ps3priétaires de leur logement (tableau XXXTV) aO. De 
rg3r à 1951, dans les régions urbaines, le nombre de ménages propriétaires d e  
leur logement passe 3u Q u é k c  de 2g,7 à 33,3% et de 52,6 à 6 ~ ~ 5 %  en 
Ontario. ZRS proporticns semblent se maintenir aujourd'hui : 81 % des résidents 
de Montréal =raient des locataires, à Québzc le taux serait de 78%, dans les 
quarante autres principales villes de la province le taux moyen de locataires 
s'élèverait à 65% 'De plus on remarquera l'insuffisante accession à la pro, 
priété, sumut dans I'.s villes du Quékc, en regard des ksoins des familles 
nombreuses w m m e  le montre le tableau XXXV : 

TABLEAU X X X V  

Comparaiion ilcs pvvrccnrnErl de famillcr d e  5 personne8 er p l u  
e t  ~ T D ~ Q T . ~ O ~  des logrmrnts occiApc's p ~ r  lrur propriétaire 

(Canada. i 95 1 )  

I 3 

A dc famillea de % de Iogements rapport 
région8 5 personnes et plus occupés par leur a/ t 

propriétaire 

Québec 
régione rurales 
régions urbaines 
Montréal 

Ontario 
régions r u r a i e i  
régions urbainea 
Torontu 

3433 
4734 
28,6 
Z Z ,  I 

I8,4 
2 5 3 9  

1 5 7  
11.7 

SOURC e : D. Germain. c Chacun doit i l  être propriétaire de son l q e m e n t  7 B 1'Adim 
liré économiquc, vol. 37 no 2, juillet,aep~ernbre rg6r,  p .  267 à 285 .  

Là encore lea différences sont t r k  marquées entre la situation des villes 
quékcoiseç et celles [les villu ontariennes. O n  comtate que 5 0  à 75% des 
ménages de 7 perçonnes et p i ~ s  sont à l'étroit à Montréal ; au Canada, il y a 
environ la moitié des familles pour qui la propriété est impraticable OU t non 
économiquement avantageuse a. Cette dcrnière conclusion est confirmée par 
une analyse qui estime qu'il faudra wnstruirc 500 ooa logements au Q u é k c  

30. Denis Germain, a La situation du  logement au Canada depuis i93r  B. YActrralitC 
économique, vol. 36, no 1. avril-juin 7960. p .  44-71. 

3 1 .  Paul lachance, < Le pays des locataire0 B, Ic Solcrl, 5 Iévrier 1971 (ci>mrnrn- 
raira aur une étude de la C. S. N.). 
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de 1966 à r 976 pour répondre aux bçoinç des 28 ooo familles fondéa chaque 
année et aux 8 ooo ménages non familiaux ". Mais en même temps les ~ ~ û t s  
de la construction augmentent vite, 60% entre 1960 e t  1966. Étant donné le 
nivcau des revenus, 1;~ maison unifiamiliale restera inaccessible à une forte 
proportion des familles salarifei du Québc.  

Donc pour IE  moment, la majorit; des citadins an QuPhec wmhle devoir 
rester locataire et cela alors que la situation de  locataire ne s'est pas améliorée 
dcFuis les lois de rgg r et 1952 établissant la Régie des loyers, puis favoriçant 
(: la ciinciliatioii ciitre propriétaires et lmataires 3. Et l'on ne peut abolir le 
cnntrole des Ioyers sans une action en faveur des Eamilla nombreuscs ". 

Ces aperçus sur la situa:ion du logement nu Québec, montrent quels 
problènies sriuptendent ce p0~t-c primordial de dépenws L'analyse d s  la stmc. 
ture de la s~insommatian ainsi que l'étude des çourccç dc revenus au Québec 
ont mis en r ~ l i ~ f  la faiblese relative de son revenu dans le contexte nord- 
américain eti merne te~nps que l'écart marqué qui 1s distingue de l'Ontario. 
Ces obqrvations s'éclaireront encore davantage par une étude du crédit à la 
conmm~nation ct de l'endettement qui affecte un grand nombre de eonsornma, 
teurs québécois. 

111 
CrédU 95 la eoneommatkn 

et  endet ~ ~ m e a t  

Au Québec, pour le PIUS grand nombre, I'endettement par le crédit à 
la cnn..nmmntion l'emporte sur l'épargne ; il correspond à une t& grande 
part du revenu personnel di~pnnible. 

Cette situation reflète en honrie partie ce qui se p a x  dans l'ensemble 
du Canada ainsi que Ie révèle une étude de Jean Mehling 34. Devant Sam, 
pleur grandissante du crédit i la consommation on peut se demander si une 
politique monétaire globale peut être emcace étant donné la multipliciti de 
financements des prèts à la consomniation ; les compagnies de  prEt6 et de 
financement des ventes à cridic çiimblent échapper au contrôle d u  gouverne. 
 nen nt central canadien. 

33 .  Marcel Daneau, r L'industrie de  la cunstructicn durniciliaire ct lee besoins de 
logement au Québcc >, Rech crches sociorrdph iqucr. vol. 9 ,  no 3 ,  septembrr, 
dhcembre 1968, p. 225,346. 

33. Denie Germain, x Le contrble d c s  loyers B, I'Aciualrté économiqirc, vol. 38, 
no I ,  avrii,juin 1962 ,  p.  I O D ~ I O Q .  

3 4 .  Jexn Mehling, sr Le crédit à la ctin>omrn.ition au Canada et IFF lirnitcs d'unc 
politique monétaire d'orientation de l a  demande 1. Rrvur  ri'éinnninie polittquc, 
vol. 72, n0 1,  janvicr ~ 9 6 2 ,  p. r 3 , 3 +  
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Par rapport au mvenu disponihlc, les pourcentages du cridit à la con, 
sommation et des pcrçonncls s'éltvent tout au long de la +riode 195 r -  
1960 et p u r  1960 Ic taux réel d'endettement permnncl atteindrait 45 ou 
60% des disponibilitis. Est-ce que la cotc d'alarme n'at pas franchie? L'im 
portance du ch8iriagc structurel en =rait-il un signe ? Au Canada, la demande 
de crédit jnqu'5 1960 n'a pas eu tendance à b a i ~ r  pendant les périodes 
de crise, elle semble indifférente à la conjoncturc. Examinons les institutions 
financières et les diucrscs formes de crédit à la conwnimation. 

A. DIVERSIT DES INSTITUTIONS F ~ N A N C I ~ R E S  
ET ABONDAl4CE D U  CREDIT A LA CONSOMMATION 

La consommation est financée au Québec prir une grande variété d'ins, 
titutions financières parmi lcsquelles on trnuuc tout d'abord huit grandes 
banques à charte fédérale plus une banque d'l'.pargne particulière au Q u é k c  ; 
en 1970, ces banque avaient I 5 2 5  suc'c'~lrsales à travers la province. Paral, 
Ièlemcnt à ce réseau bancaire, on nuotc la présencc de  I 692 caisees coopéra, 
rive3 d'épargne et de crédit, soit pour 1970 la p r~v in ic  qui en compte le PIUS 
 rand nombre. 11 farit y ajouter, dans le domainz du financement de la 
icimmmation, les sociétés de crédit à tempérament spécialikcs dans les prêts 
pour achats d'automcibi1es et d'éqiiipement élcctroménager. Enfin nouT trou, 
von3 Ira çociétés de petits spEciali&cs dans le prêt i n f b e u r  à $1 500 

c t  les rw compagnies dl: finance m. 

Le crédit nu tonwmmatcur n*est quc Yune des activik. mais une 
activiti: notable dcs h.rnque3 i c h ~ r t e  fédérale, en particulier dans le domaine 
des prêts pour hypothéqucs, pour achats de mobilier ou d'automobile, ou pour 
des con5olidat:ons dc dc ttes. Les ~iaissfs  populaires ou cdisscs coopirativcs 
d'épa~gne et de crédii pratiquent le prét personnel sur billet, mais au QuEkc 
en particiiller ces prit3 ont moins d'importance et une forte proportion des 
plxccmcnts s'effectue en Iiypotlièques et en ohli~ations des gnuvcrnements, et 
l'on doit noter la déieience des caisçcs d'éparcnc. dans k c r d i t  à tempéra. . . 

ment. En ~ 9 7 0 .  au Qiiéb:c, les caisses cwpérativcs d'épargne et de cridit 
regrciupaient pr?s de trois millions de sociétairc~ wit 57% du total pour 
I'rnçcmble du Canad;. 

Lt.5 socifr>s At. Fn~ncement x sont développees avec la vente des auto- 
mohilcs depuis la Prcriière Guerre mondiale ; leur activité s'est étendue ensnitc 
aux prèts pour achats dc postes de radio et dc télévision, de meubles et d'ap, 
parcils m.+nagers. En rg70, le total de= créanccs rictives des sociétés de finance- 
ment atteignait .- 247 millions de dollars mais ces entreprises ont connu pour 

Une c'conomic à libCrrr 



i ~ t t ~  année-là ainsi qu'cn 1971 rine hnisse de Ieurs act ivi t?~ que l'on pcrgoit 
clairement dnnç Ic nirintnnt dcs achats d'cffcts de s~mimerce, scul le finan=, 
ment Jc.5 V C I ~ ~ C S  JZS véhicules utilitaires d'occnsion avait augmenté cn 1970. 
Les 3 j ~ j t ~ : s  d c  financenirnt sont nuiourcl'hui durcment çoncurrcnsées par  1c.s 

Ixinqucr à charte surtout en C h d e  d'expansrrin monCtaire si hien que leur 
importanrc tend à dimiiiucr depuis 196; parmi I'cnsrnible dcs institution? 
fiilanciires "". 

Les s o c i é t t s  de p e t i t s  prêis e t  les prêteurs d'argcnt autori&s w n t  assu, 
iztcis à la ! o i  &tir les petits prsr:, c'cct.3-dirc d 'un  montant inférieur, d2puis 
rg??, à I gori drillars. E n  1970, lin i'oinpr;~it nu Canada cinq sci>r:3 de petits 
prêti c t  45 preteurs d ' ; i r ~ e ~ i t  riutoriç6.i ; leur actif atltrjinait 1 , 5  milliard de 
Jcill.irs. Cctte même a n n A  In  moyenne d u  petit prit consenti ~'Etahlisiait à 
621 d(i1lars. Ciittc fornie de cr:dit. dimiiiuc drpuis 1966 -". 

Dc plus. les compa:;nies d'assurance wnc pr;içeiites dans le cr2dit hypo, 
thi.r'nirc, ics irais médic;iiix surtout ((,ln[ qu'un pystéine piihlic ,i iait défaut) 
r t  dans la :rin~nlidntion dc Jcttzs :". Enfin, des particiilicrs p r ~ t i q u c n t  le prtt 
Iiypothfcaire, ronimc plnremc.nt d'arpciit oii phiIr vcn2rc unz niaiçoii, ainsi 
que dcs prCts poiir ach,itç de mohrlier o u  con:cil~J;itirin de  dettes. 

U n c  loi I>dkraIe limite lc t:iux d i i i i t<r~ t  ;iiiiiud i ~470, c t  iic taux 
est wi i r rn t  d<p,fik par les pnrticulicrs Parmi les iiistitutions financiércs, le5 
taux d'iiit2rêt cffectibs annuels des taises coopératives st: situa i2nt à environ 
fi'';,, ;:iix hziiqucs cntrc 9 cr 147$ quand ceux del tompagnies de finance 
attsignaient cntrz 17 ct :4:;, cc l'on uit quc li. roi< dc cc5 derniércs c r i  

partizuIi~rcnirnt importlnt dans le <&dit niix particuliers. 

Le ~rt!dir i la coiisrimm3tirin cst d'~,ri<iiic. divrrse ct le tablt,iii SXXVI 
en drinnz iine id;?. II faut  nntcr icpendant qiie tous Ics types d e  crédit 
n'y ngurcnt 111s ; ~i i iç i  font LIL:f.~ut dans ces donntcs st;iristiquc.s Ics prEts 
doni~cilinirzs hypcith>caircs. Ics prtt  5 dzs h;i~icl[icr et rrtts pour l'ainéliora tion 
dr  I'hahitat enti,:.rcrncnt nantis ; il innnquc ;?alement J;tils Ic tablenu XSSVT 
les p e t s  cnrre p~rticulicrs,  lcs r1ctti.s aus nikIc.ciiis, .iii?: dentistes, c t  aux 
diverscs ant ri.:: proffisions lihiralcs, Ici dc: te. cnvers les clu hs, h8tels, h8pitaux 
ou  autres sen7ices persnnncIs. sticiétf s dc transport ou  services J'ut jlité publique. 
Ln !ignc r du tableau comprcnd le cr idi t  i la eonam~riat ion Far I<s détaillants 
(s;iuf véhi;uIcs cciinmercinu.r). Cc crhdit se maintient :L dr  I'cnwmble des 
crcditj de 19; r i 1960 ct rombe i envircm I jyc .  cn i970. 

IO. Anirucirc Au Cdnadd, 1971. p. T 0R.i,ioE7 : Crirnptt re i id i i  de f a  s irudlion ccono,  
miquc,  Ottau*a> M i n i ~ r è r c  dcr Finaoccs, avril 1972, p. 6:,63 : A. Raynauld, 
l~ i s t i~ut ions  éconointqiies car iadi i i inc~ .  Mnnrr>al, Bcacchcmin. rg64,  p. 3 ~ 3 , 3 0 9 .  

3:. A n n i r o r r e d i r C a n a J a . r p 7 ~ , p . 1 j 5 1 . r j j ~ .  
.IR M:A. TrembIay r t  G Fortin, Ifs C n m p o r i e m c i i i >  i:c.ünomiques dc Id jemille 

salariée du gi iébcc,  p rqo. 
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Parmi !CS détaillants, les grands magasins à rayons se font rehnancer en 
cri.ant leurs propres compagnies de finance. Ce reiïnanccment (ligne z )  
s'opère quand Ir dÉ1.ailIant revend sa créance à une wmpagnie spécialike 
qui le paie le plus eiuvcnt intégralement e t  immédiatement. 
tes mrnpagnies de ~i rè t i  personnels (ligne 3 )  diffèrent des compagnies de 
financement. Ces prhs  sont t r k  S1ilvi.s si i'on considère le taux d'intérft 
réel. L'emprunteur pitécise I'usage des prèts ; iia font face aux dépensca de va- 
cances, frais mcd ica~ :~ ,  réparation de la voiture, frais d'essence, ou encore 
ils servent à payer 11:s intérêts dus à une autre compagnie, par exemple en 
période dc grèvc. Ils reprkscntent environ 10% de l'ensemble des prêts en 

TABLEAU XXXVI 

Catégories de crédir à la consommation 
ICanoJa. mois de décembrt. cn millions d e  dolldrxj 

1 .  total crédit 
à la con6arnmation 
par le5 détaillants tu6 798 T 051  r 3 4 8  1 3 9 0  ~ 4 6 0  1568 

t. prêts par 
cl@ d'acceptation 
et  cle de pe-tits prêts 186 769 426 64R 636 619 596 

7 .  psta personnels 
par clei de finance 1 1 4  3-11 1 3 1  441 589 79'3 c 0-19 

4 .  prêts personnela 
par  banque^ i chartc O 4 1 5  1 030 24.78 24-17 3665 4 1 4 7  

5 .  prête par banques 
d'épargne di] Québec r 1 9 r 6 17 2 I 14 

6. prête par 
coopératives d e  crédil 76 116 451 937 1094 1147 da= 

7. p r é t ~  BU' polices 
d'asaurance*vio par 
compa~nies d'assurance rgg 270 3 58 4 5 0  486 553 660 

8. prêts par 
banques à charte 
(avances aur titres) 2 2 0  j 1 3  19 [ r 25'3 I 183 I 121 r 3 7 r  

total 1 4 1 6  ! 165 4 as0 7 556 8 3 7 ~  9 5'36 10896 

 SOURCE^ : Pour 103 r - i 960, Jeaii Mehlrng, u Le crédit à la consommation au Canada 
e t  les limites d'unç poli ique monétaire d'orientation de la drriisndz r ,  Revue tl'écono, 
mrr politiqire, vol. 7 2 ,  n h  I ,  janvier rg61, p 1 3  à 3 4 .  Pour l ~ b r , i ~ 7 0 ,  Biircau fëdéral 
de la statistique. la Sraiistiquc d u  r ~ i d i r .  octobre 1970, car. 6r004. 
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i969. A partir de 1961, nous avoris faic figurer deux catégories dc prêta 
personnels, les pecits prêts d'un montarit inférieur à $1 500 (ligne 2)  et l a  
autrcs d'un montant supérizur (ligne 3 )  ; on ~OnStdte qu'en moiris de I O  ans 
Ics prets suptrieurs i $1 500 sunt devenus les plus importants et connaisçent 
une çroissancc cxtrcmenient rapide. figalement à partir de 1961, la ligne 8 
porte sur le hiiauçcment des vcnttis à tempérament. 
Leç pr& des hanqueç ont mnnu un accroicwnicnt très important, en dollars 
courants leur mniitant s'cst multiplié Far 2o e n  moins de vingt ans. 1k Ber. 

vent prineipalemcnt à la consommation, par exemplt aux achats d'autos. 
Parmi 12; nutrcs catkgorics J e  prêts, il f;iut nokr spécialement la croissance 
rrès rapirlc dc ccux dcs cwpkratives de  crGdit qui se wnt  multipliés par 10 
J c  1951 à 1969. 
Au toral en nioinz de vingt ans I'cnsemhle de cc5 difërents crédits s'est accru 
de hu i t  fois cn dollar;; courants par rapport à leur niveau de 1931, c'est dire 
la place considérable du crédit dans la çonsommation canadienne aujourd'hui. 

B. AUGMENTATION CONTINUE DES PRETS PERSONNELS 
ET EC(T>NOM IE DE CONSOhLMATION 

La stagnatirin des prCrs à l'iiiilustrie et la vigueur des pemnneis 
semblcnt csprimer le rnarnsmt structurel de l'économie canadienne qui parait 
are dcpuis 1956 surtuut iine &ancimie de consommaticin et de services plutot 
qu'une économie de type secûndaire 30. 

La masse monétaire r a s e  de 1956 à 1961 de  IO,^ à 14,z milliards de 
 dollar^, cr I'Evolution se f;iit par à,cnups, cc qui semble révéler une volonté 
de palitiquc monCr;iire antisyclique. En 1961, les prtts personnels et les pr&s 
indiistricls reprézntent eliaçun z j9h  Jdc l'ençeinblc des prêts des banques 
à diartc, Ic reste étant constitué par les prt'ts au commerce, aux autres entre, 
priscs, aux fermiers, à diverses autres institutions. 

De 1946 i 1957 les prêts industriels et personnti13 x sont accrus au 
méme rythme, mais en 1957. Ica prks  industriels faiblissent e t  sont rejoints par 
les prCts personncls au cours des a n n k  rg6u,rg61,rg62 40. On remarque égale. 
ment qu'à partir d'un certain niveau d';lctivité dans le domitirie du prêt à la 
production, les ti.îriques choisisçcnt dc rcstreindrc Ir: crédit à la conwim- 
rnation afin de mieux répondrz à 1,~ demande industrielle. A l'inverx, le 
p r k  pcminnt:l n'augmente d'habitude qu'en période de  ralentisernenr des 

3'9. Jean Mehling, ~ M o n n a i c  e t  croissance de l'écoiioiriie canadienne B ,  I'Acrualité 
éco i iL>miq i i r ,  vol. 3 7 ,  no 4, janvier*mars 1962, p. 669-692. 

4 0 .  l e a n  MacNcil, c Banques i charte : pri ts  i la cunsommarioii et prêts à la prw 
duc~ ia i i  b, 1 ' A c l i i d : r i  tconomiquc, vol. 38, no z, jui l l~t .6c~ternbre 1~62, p. agB 
ec suiv. 
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affairzç. Les prètç iridustriels é tant  Ics plus rémunérateurs sont Ies prcmiers 
satisfaits. Ainsi pendant la piriode ig5.i,rgG.-, piriodc de ralentisement 
émnomique, un coiistatc uii des prtts industriels pendant quatre  
ans et une orientation vers les p r h  à la ciclfisommation. 

Le niv?au des taux effectifs des personnels explique épalemrnt 
cette triidance ; en juin 1y61 ils varient à M o n t s a l  entre 9,5 et 15%. La 
Ioi dcs b n n q ~ e s  fixe à 6% 1'int:rêt maximum exigible s u r  le p* bancaim. La 
nisr: financikm consiste à faire rernhurser  par le client e t  
le capital et l'intérêt calculé sur  le montant initial e t  pour toute la durée Ju 
pri t ,  c'cst.i,dire sans tcni: compte des  rcmhoursements e n  capital. Ainsi 
l'intérêt sur  un prêt de 31 ooo  i 6% s'établit à $60. Le client doit rems 
bourser u n  montant d r  $1 060  e n  duuze mensualit& de $88.33, ce qui d c ~ e  
un taux de rendement effcetif de  10,8gYo par an. Malgré c c b  le p r i t  bancaire 
est meilleur marché que celui des compagnies de finance. Et l'on peut sc 
demander si  le prêt pr:rsonnel nc va pas devenir IL placcmeiit le plus rému* 
k r a t e u r  pour  les b a n q ~ e s .  

Si les banquzs 5 :  mettent à p r é f é r ~ r  en tout temps le p k t  personnel 
au prêt industriel c n  rnisoii J s  sa meilleure rentabilité, la monnaie aura  de 
p l u  cn plus t,-ndance ;i atteindre l a  consommation mns passcr par la pro. 
Jucliun. Il y aura alor; activation immédiate de  la drmanJe globale de biens 
et de  services, même eii pknodc d'expansion, puisquiil y aura cfiatian inshn-  
ranée de pouvoir d'achit.  

Enfin I'eficaciti Je la politique nionCtaire pourra ?tre compromist., ICS 
prêts pcrninnels consti tunnt un  pourcen tnge assez élevE de  l'actif des banques, 
il deviendra c n  pratiqi e impossible à la banque centrale de freiner brusque* 
mcnt toute augmentation de crédit bancaire sans bloqiier I'expansion. puisque 
I'EchCancc moyenne Je: prêts se situc m t r e  u n  e t  trois ans  ". 

Exaii:innns mainicnant I'évolution Jcs encours et  lcurs liens avec la  
structure et la cunjoniture i.çonomiquz. Nous disposons d'une ventilation 
par wctcurs pour les ci-;dits accordés Far les détaillants xulemznt ,  mais c e t k  

ventilation reflète assez bien celle d e  I'enzmble des crédits (sauf pour les 
achats que 1 5  compagsies d'acceptation finanwnt aux trois quarts en ty60) .  

Lc tab1e;iu XXXVII montrc qu'en wpteinbre 1970 lts grands magasins 
i rayuris e p r k e n t e n t  I ;  part la plus consid6r:ible des crédits. 43.1%, e t  qu'iL 
ont  plus que doublé au u i j r s  des vingt drrniSres années. Le uriond domaine 
d'iiriprtance du &dit i:st celui du mobilier e t  des zppareils ménagers. environ 
12% en 196n mais :i pr:ine I j',:: cn 1970. Ensemble, wç deun sccteure repré, 

q r Jean MacNeil, a Baiques à charte : prëts i l a  <unsommation et pré& à l a  pro. 
d u c t i ~ n  a ,  !'Actuaiirl: économique. vul. 38, no 1, juillet septembre 1~61, p. 298 
et suiv. 
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3 TABLEAU XXXVll 

Encourj dcr médits à la cons~rnrna~ion aicordis par lcs détnillanu 
(par  scctcur - en poilrcrritagc3 du total) 1ggr,rg70 

{moir de scpt~rnbrc) 

'95  1 52  5 3  54 5 5 56 57 58 59 68 69 1970 -- 
total des cncoura 

( en  milliona de doIlam) 34I 4 3 3  523  582 664 1 6  870 779 811  L 306 1 371 t 397 
véhicules i motenr 

(~cmbgnrsements 
ichtionnés) % 8,9 7,4 4,5 3.6 3 , ~  7 . 3  3 , 1  3 ,a 2.3 r i , o   IO,^  tu,^ 

vêtements ponr hommes % a,= 1.8 1,s 1.8 I , V  1 ,? r,4 1,6 1,6 1.8 r , 8  1 , 7  

vêtemen18 (magaaina 
non spéciali&s) 5, 2,9 2,s 4 7  1.5 1,s 2.5 3,I 2, 3 > , 4  1,s r ,7  

vêteniena ~ o u r  lemmes 2.0 1,o  1 - 9  1,s 1.6 1.8 r , ~  1,4 1.5  7,3 1,4 J , 2  

ferronneries % 
mobilier e t  appareils 

ménagers % 
bqourerie % 
~ o i n h u ~ r i b l c ~  7 ;  5.5 4,6 3,9 4,o 4 , l  4,'. 3 , ~  3,s 4,o 3 ,  4,o 4,: 
magasins i rayons % 17.7 J J P  35.8 :5,9 7 18~9 25.5  3u,3 31 .3  41,6 42,6 4 3 ~ 1  

épicints er épiceries. 
boucheries % ro,3 8,3 6,9 6.4 4*9 4.5 3 4  A b [  4.4 ~ ' 7  & $  2<5 

magasins généraux 7'0 7.8 6,s  5 + 3  4,s 3.R 3.2 ~8 3.9 1.3 3 9  3.4 

garages e t  postes i 
e~scnce  5, 5 , 5  4,b 3.9 4.3 4 4 .1  3 3,9 3.5 2,s 3,s 2,7 

tous autrea tommerce6 % 1 . 3  ri ,q 3 7  5 ,  14,9 a 5 ,  1 a 9.2 9,0 9 , ~  

SOIJRCES : Dc 1951 à 1960, l ean  Mehling. B: Le crédit à la uineommstion CL les limites d'une Fditiquc d'orientation de l a  dcnlandc n. 
Rcuiic d'éconornic poliiiqur, vol. 72, nQ 1, janvier 1962, p. r j  à 34. Pour 1968-1970, Biircan fédéral de la statistique, lu Sinh'siiqrir d i t  

crédit, octobre 1970, car .  6x004. 





En 1963 au Canada, on pouvait cstimcr à eiivimii 4 milliards de dollars 
lcs prêts personnels à la conrommaticii ascordh par Ics détaillants, Ics sociétés 
de  financement ct de prêts, les hanqucs ct Ici c:ii%+es d'épargne. Mais on peut 
estimer à la mEmc datc i 5 milliards de dollars " I'endettenient perçonnel 
des Can;idri.n. car  Ic total précédent n'inclut pas les prêts Iiypothécaires, l a  
crédits consentis par les Etablisstments de wrvices, les crédits d'lionoraires 
professiu~!ncls, Ics pr?ts de partieuriers. Comme le Quhbcc représcnte près de 
30$G d ~ -  13 pcpulatirin canadienne, on pcut penser quc 1 . 5  millinrd dc doliars 
d'endectcment personnel au moins est supporté par Ics Qii?bicois : le nombre 
moyen de  persanne5 par Famille '"tant de  4,2, il y aurait cnviron $250 de  
dettes par personne et  $1 050 par famille. Jacques Lamarehr propose Ic chiffre 
de  $1 500 de  dettes par famille en 1963. 

En 1959, au nioment Jc 1'c.nquFtc de M:A. Trcmhlay c t  G. Fortin, 
l'endettement par famille ~ 1 a r i i . c  c;lnadienne,française était d'environ le 
liuitième du rcveriu 4b .  En 1960, relrin Jean Meliling, le pourcentage net 
d7eridc.ttemerit personnel atteindrait 45 60% du revenu disponible ''. En 
r 963, d'après Jacques Lamarclit', l'endettement par famille québécoise =rai t  
dc 31 sion et dor!c d'un tiers OU d'un quart du revzriu. En I 969, selrin Aridré 
Laurin. w t  endettement par famille qucI+coise atteindrait $3 500 et repréçrn, 
trrait plus de la moitié du a la i re  moyen familial dan!: les trois quarts des 
f~niilles quêEcoiws 

D'aprés une enquête du Bureau féd:ral dc la statistique 'O, le rcvcnu 
taniilial moyen urbain était de $6 342 pour la famjllc moyenne ( j , 3  personnes) 
à Mantréal ct $5 350 pour Ia famille moytnne (3.8 personnes) à Québec. Les 
familIes étant plus nombreuses dans les petites villes et en milieu mral et, 
d'autre part. IG revenus étant moins éitlvGs rn  province, il semble fondé 

4 4 .  Jacques Larnarrhc. l e s  Requtnr d e  la finance, Muritrial, fiditions du Jour, 1967, 
p. 63 ; c l .  égalernznt Fédération des ACEF d u  Québec, les Assoiflés di4 crédit, 
préfacc d t  Robrrc Soupras, Montréal, fiditions du Jour, 1973, 158 p .  

4 5 .  Annunirc du Zuébec, tg68,1969, p .  2 2 2 .  

46.  7 4 %  des lani i l le ,  salariées canadicnnes,lrançaises du Qu6bt.c avaient déjà eu 
rcsours au crédit avant I'enquEte, et g j %  d e s  salariés avait.nt rcnibnurst dcs 
dettes pendant Ics douze niois prtcédant I'eiiquEre. Plus de o r , %  d c . ~  lamilles 
vivaient avec unc dette constante d'environ S ~ O O ,  soit environ i z %  d c  leur 
revenu, et  ce pourceiirage n'incIut pas Ics dectes hypothécaires (M ,A. Tremblay 
e t  G. Fortin, les Compr~rtements économiques de la famtllc s ~ l ~ r i e ' c  du 4 u é b e c ,  
p. 1 8 6 )  

47. Jean Mehling, e Le créd i t  i 11 consoiriniacion au Canada et Irs limites d'une 
politique monétaire d'orientatioii dc II d s t n a ~ d c  v, Revue d'iconamic politique, 
vol.  72, no I janvier 1961, p. T 7 ' 3 4 .  

48 André Llurin, u Sew:ce d ~  l a  cnnsornmation c t  dc la  coopération. Confédération 
des syndicats nationaux b, diclaration rcproduice dans le Devoir, rrr mai rpbg. 

49. Urban Family E x p e n d i t u r t , r ~ 6 ~ ,  Ottawa. Biircau fi.déraI dc la statistique, cat.  
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d'estimer approximativement, en tenant compte de la masse de la populaticn 
montréalaise, le revenu familial nioycn cntre $5 ooo ct $5 300 cn 1964. 

L'étude menée au Québcc il y a une dizaine d'annkcs, avant le recours 
massif au &dit à la tonsommation, relevait dÉjà Ics bicns pour 1c;qucls on s'est 
endetté et ceux dont l'achat est reta.rdé à la suite de l'endettement bbcommc 
en témoigne le tableau XXXVIII. 

Les principaux motifs d'épargne étaient : l'avenir ; 1. i 7;  des familles, 
la maison ~g,zC/o, l'i ~struetion I 3,770, les soins médicaux 9.27;: ; lcs princi, 
paux renoncements c!e dépecses afin d'épargner portaient sur les voyages et 
Ies vêtenicnts. L'eiiquète de 1959 laissait prévoir le développcmcnt du rccours 
au crédit étant donu,! l'ampleur des besoins même essentiels non ~ a t i s f a i t  et 
l'opinion favorable ;iu crédit surtout répandue d;ins les familles les plus 
défavori&es, 

Parnii la population salariée canadienne-française, et dans toutes les 
catégories soumises à l'enquête TreniblayFortin, l'endettement l'emportait sur 
l'épargne. Au moniect de i'cnquêtc, 51% des familles avaient affirmé faire de 
l'épargne d'une année A I'autrz, mais à l'examen des budgets familiaux, on 
s'aperçoit que seulerrent 2398 ont rhss i  à augmenter leur épargne 51. Dana 

TABLEAU XXXVIII 

Bien3 oc[-etés à crédit et achats  retardés p a ~  endcrtcmcnt 

biens pour 1esqu:ls on s'est endccté achats retardé6 par I'endetternent 
biens acquis 70 des familles biens 6iicrifiés 70 des famiIIes 

mobilier 44,3 
maison 22,8 
automobile 15,o 
soins rntdic>ux 13,4 

vêtements 
voyages 

6Ur tOUt > 
maison 

dettee 1 a,? mobilier 8,6 
vêtements 
nourriture 
autre0 

nourriture 5b1 

automobile 4,o 
objets de luxe J n 1  

soins médicaux 

SOURCB : M.,A. Tremtlay et G. Fortin, Ics Comportements économiques dc famille 
3 d d T i i c  du Zuébec, p. r -7. 

50. M.-A. Tremblay et G. Fortin, les Comportements économiqurs de la fumillc 
salariée du guébec, p. I I 8. 

1 .  Une étude portant srir l'épargne des médecins, dentistes, avwats, notaires et 
optométristes du Québec a montré que ces catégories. qui disposent d'une forte 
épargne, [ont peJ d e  placements dans les actions e t  participent peu a I'eesor 
industriel (cf. François Gauthier, a Ut,liaation de I'épargne chez un groupe de 
professionnels du Québec. 1 : Méthodologie et  caractéristique du groupe 3 ,  

I'Actualtré écorior7ique. vol. qa, no r ,  avril-juin r966, p.  5 3 . 7 ~  e t  no 1, juillet* 
septembre 1966, r . z I r d z 7 r  ). 
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ce cas le nivc;iu d2 vie dcs Québ2cois scrait bc:iiisriiip iiioins ékv& qii'on peut 
Ic supposer a priori. Ncius allnns tci1ri.r dL* lc' ~ i t u r r  avec plus d c  précision ct 
d'expliqucr ça faiblecrc rcl.itivi 

Lcs Quehésnis, surtout francoPhuni5. s r m c  des nord+am<ricairis défavo, 
riG.5. Contrairemeiit 3 l'upininn r2panduc c n  Eurnpe ct à une rumeur toujouri: 
réaccivke au Cariada, qui lai.?* croirc que la pcipulation québécoiw iouit du  
deuxième niv,snii de vie au ~rioiidc. a p k  lcs l?tats,Unis, la rkalité vicnt ci cmt.nT ' 

tir cette idee. 

Sur  l a  h:+w Jcs jtntictiques étnblics cn dollnrs amiricains, Tc. P.N.B. 
par hnliitarir cii rri;.o s'ec:~b!isr;iit au Québec i 5 ;  r In. Il :tait clipas& en 
A~riEriqür p::r 1:s c t n t s , ~ ~ i i i s ,  $4 Saci, e t  par la nioycnnc. cariadienne, $ 3  550. 
Lc Qüc1i:c Etnit ~g.i!i~ttirrit d2pasC en Eurnpr  par l a  Suijoc, S I ,  260, la Suède, 
5 ;  420,  Ic Dniieiiiark, $3 z r i ~ i ,  tandis que d'autres Fay5 tek  que YAustralie, 
Sz 434 c n  1969, nvnierit dl-7 iiivcaiix de vic a r x :  conipar:~liles e t  surtout des 
taux dl: croisancc plus rapiili.5 qiii Iliui- fnrit rnttrapcr lcur retard (Norvége 
5 2  qrio, Luxeinliour,q $2 90ri. Frnnil: $2  920, Alleningne S3 nzo) pour n'en 
citf,r que quelques-uns '2. 

M ~ i s  il fdut notcr quz i<ttth wciyeririe traduit asst.2 mal ln rt.ilitC q r ~ f & *  
cmx, cr)mnii- ion I f  vcrrn plus loin, puisqulelle Jisui~riulc dç fortes disparités 
rC.giori:i lcs c t  ethniques '' ; ce miit surlriut le5 Canadiens franr;ais d u  QuÉhee 
qui $L* trtiuvcnt i environ T O %  ai~,dr.;jou~ ci: I n  moymnii q u C k a i s c  ce qui 
prrrnrt cl'csrimer pour 1970 leur P.N B par habitant 3 envjcun 2 800 
dollars arntriiains, nivenu co~nparnblc i la rliajcure partie des populations 
d e  l'Europe occidentale i cette datc ~ i t  se situant à u n  riiveau inférirur clc 

435, i ceIui J e ?  États-Unia, c t  jnféritur J'c'nviron 215% par c ~ p p o r t  à la 
Irioyriinc canadit.nnt*. ct hizn davantaçc par  n p p o r t  i l'Ontario. 

5 2 -  0. C. D, E, Baie S~atistics International Compa~irons. Erosiomic Suiucyi. 
Fsance, I6vr:rr 1971:  0. N. U., Anniraire srati!tiquf, ~ 9 7 1 ,  p. 596,  Les déva- 
luations d u  dol lar  américain en 1971 et 197: qui orir entraiiié cclle du dollar 
c-ariadien o n t  perniis à plusieurs pzys dc dépasser l ~ r ~ c m e n t  Ic P. N.  B. par  tête 
di1 Q u t b e c  q u i  a ainsi ri.vressi- souvent  d e  plu: ci< 1n3,  dans le cadre d'une 
compar'ison intcr i ia i iona!~ 

3 1 .  Nrius i iril iserun~ Ic termc r crhnique P puisqu'il apparai t  f r iqucmmcnt  dans  les 
dociinienrs officiels d u  gou\erii<iiicnr e t  dans  dc nomhreuseii études acientifiqucs 
, 1 1 1  Cannd~. 

54.  Rnppost de In Commission r o y l c  d'enquête sur le biliriguismc cr le biculrusa. 
liqmc, livre JI1 : le M o n d c  dii ri.ii,uiI, tableau :, p. 1 8 .  
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A. UNE ANALYSE DU N W E A U  DE VIE QUJ?BI?COIS 

1 .  COMPARAIS.3N AVEC LES ~ ~ T A T S ~ U N I S  

Sachant que I r :  rcvenu dcs Canadiens français est d'environ 22% 

inférieur i la moyenric canadienne, voyons comment se situe cette moyenne 
canadienne par rappox aux fitats-unis. Une étude rappelle qui: l'on considère 
d'habitude les revenus canadiens inférieurs de zo à 30% à ccux des fitata-unis, 
de 1946 à 1959 Ie P.N.B. canadien par habitant fluctue cntre 71% et 66,5% 
de celui des l!tats,Uii.s ". O n  constate qu'au cours de la  période envisagée, le 
P.N.B. eanadien par habitant diminue par rapport à celui des PtatsUnis. 
Le mode de vie et Ic* prix canadiens ç'apparentcnt aux prix américaiiis ; le 
pourcentiqe d'impôt direct par rappon au revenu personnel est plus élevé 
aux P t a t p ~ n i s  qu'au Canada et depuis 1956. les paiements de transferts 
par habitant -nt seniihlrment les mêmes aux J?tats*~nis et au Canada. 

Il apparaît que 82,3% de la population américaine a un revenu supÉ, 
rieur au poupe Ie plus élevi: du Canada. Pour 1950, il est intéressant de 
comparer les revenus moyens d u  Quéhec i ccux de deux e ta ts  américains 
totalisant une population comparahle. le Misisipi  et I'Arkansas. Il s'agit 
de deux l!tats du Sucl à forte minorité noire et ce =nt les deux seuls Etats 
que le Quékc dépas;ait ; en 1950. les revenus par hahitant s'dablijslicnt 
&insi : Québec $836, Mississipi $719, Arkansas $805. Il resmrc également 
quc c'est dans les Etats américains e t  les provinces canadiennes pauvres 
que l'on trouve le plu:: grand nombre de personnes par ménage. 

2.  COMPARAISONS CANADIENNES 

Si I'écart entm Ic revenu mci-n canadien et américain a l'importance 
que nous venons de loir. comment sr: situe le revenu moyen quéEcois dans 
le cadri. du Canada. L'analycr efiectuéz par André Raynauld montre la 
constance de I'éenn entre le Quzbec ec 1'Ontaric depuis sans doute plitsieurs 
générations. Pour la +iode étudiée. nous avons les d o ~ n l e s  suivantes : 

reveiiu personnel ber cabita QuébeJOiit~rio Quibcz:Canada 
moyenne rp i , j+rp58  7 ~ 4 %  8 ~ ~ 6 %  
rnoyeiine 191 ;+rg58 7 1 ~ 7 3  8 6 , ~  7 c  

Mais comme on Ic vl.rra plus loin, I'écart entre le Q u é k  francophone et 
l'ontano est beaucoup plus impcirtant et serait de l'ordre du simple au double. 
De plus le retard ne +i'est pas rattrapé au eours des générations et il a tcn, 
dance aujourd'hui à r'accrnître. 

5 5 .  Robert Ladouccur, K Les revenus p c r s 3 n n ~ l s  au Canada et aux f i t a t ~ u n i s  B, 
l'Actualité économique, vol. 37, no 3 ,  octobre-dkembre 1961 ,  p. 509'536. 

56 André Raynauld, 2roissaiice e t  ririirturc i rcnomiqric~ d e  la province de ,nuibec., 
Québec, Minisrèrc dc 1'Industric e t  d u  Commerce, 19-51, p. zoo. 
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3 .  SALAIRE INDIRECT ET NIVEAU DE VIE 
IJNE COMPARAISON AVEC LA FRANCE 

Mais le nivzau de vie réel se rept:rc tgalement à travers l'évolution 
des prix ,i la consommatiun, le taux des salairiis et la durée d u  tnva i l ,  les 
cliarges r t  les avantages sociaux. Puur sr$ derniers aspects. nnus nous réfé- 
rerons à une étude menée coniriintement par le ministère f d é r a l  du  Travail 
d'une part, le Bureau de [a statistique du  Qucbrc et ie ministére du  Travail 
du Quktiec d'autrr part ". 

Cectc enquête a été cffectui.c par  qnesticinn,tirea adresses Ic ier mai 
1968 à 5 550 établiswments du Quibec ; elle porte 5ur les sectcurj éeono, 
miqi ie~ iuivnnts : mines. cnrritrzs r t  puits de  p?rri>lc. jridustrics nianufac, 
turiPre5, transports, cr~mniunicntions et services connexes, commerce, finance. 
assurauces et immeub!~, admmistration puMiquc. Lcs e conditions d e  travail 3 

désigneiic l r s  divcrsils conditions d'emploi autres quc les traitements et h i  
salaires normaux 5P, i s;ivojr : diirce dfi travail, jours fértis. connés p p a ~ ; ~ ,  
congés cl? nialndie, asaurancd-~alairc, rkgime d'assurance,maladic, a rv lce  mi. 
dical, congts J e  maternité, cafétéria, cantine, lmal  pour mangcr ou  machines 
distributrices, rcgimrs privés d s pension d c  retraite. conventions collectives. 

L'enquête nl> rctient que les Ctablissements dc vingt emplriyés et plüs, 
et ceux qui d&brt.nt moins de v i n ~ t  cn!ploySs s'ils roustitueizt une succur, 
szle J'iine entreprise à établisscmrnts rnultiplcs. Les rrnwjgnements fclurnis 
p;ir /'znqu;te portcnt ainsi sur P-jq 83; t-niployés au  rer miii 1968, dont  5 3 2  3 1 1  

employ& à 1,i productir i i i  et jril 512 cmployhç <le tiureau ; I'cnsembIe représente 
environ 13 moiti; du total de? salariés quéh;cois. D a n ~  cette enquête, 1 ' ~  ;ta+ 
hlissement > r s t  dchni comnie suit : ü la plu? pctitc unité qui constitue unc 
entité distincte d'exploitation pouvant fournir des données s tat j~t iques de 
b a ~ c  Y .  

Examinons tout d'ahord le temps de r.tavail i partir cles pourcentages 
:cablis selon In dur& d u  travail, lcs jours f;riks, I f <  crinqfs p:iyés 5Y Pour la 
durcc di1 tr:ivail, on rcrnarqlie tout d'abord qur II majorité des emrlioy4~ 
(97%) ct dcs ouvrizrs (go?$.) travaillent cinq jours par  scmaine ; quant  au  
nomhrc d'hcures par jour, le mode est mains de  sept heures ct demie pour  les 

57. Condicio~is  de trouai! sri 2uibcr  pour dcr nr!iuités é,.onrmiques choisies air 
l er  rnai 1.968. Q i i é b c ~ .  Miniltére dc l'lrirlu~ri-1,. et di] Commerce, Bureau de la 
s tat l~t ique du Q~iébcc ,  juin L ~ Y U ,  96 p .  

58 Y Barcl ptupuxc un concept dc salaire 2i;ipt;. aux hcsoiiis d'iinc analyse (12 

la mas52 s.ilnrinle en  Francc (C~7rirr.r de 1'1SE.4, série AB.4, n* i g  r ,  ~ui l l ec  
1964, P .  Y et  s i i iv . ) .  Puur iine ronipnrnicon iritrrnationalc, i l  scrnble souhai- 
rable d e  prendre en crins~d>rariun idne cléfliiitiun di1 calaire incl~i~int le salaire 
collectif, d'aiiranr plus qo'il c't a u  Clnada c us si Fiiiivcnt lié à l'eiitreprisc q i i i  
une  poliiiqiie nstion:lc. 

59. h'uos curnmcntun! ccr doiirites à Farcir de.= t a h l c a u x  dc synrlièse que noil? .iront: 

prl:parés mais qu'il .z(ir~it :té rrop long d r  Friscr;ter ici. 
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employés (43 %) r t  huit heures par jour pour 6 1 5  Jec ouvrirrs. Le nombre 
total d'heures de travail par scmaiue atteint 44 i 44-9  heures (sic) Far 
wmaine chcz un granil nombrc d'employés (;fi%) e t  :G i 47.9 lieures chez 
5 5 %  des riuvricr., enfin 267-  Jcs ouvrier.5 travaillent 48 heurcs piir srmaine. 

Quant  aux jours fériés, 9 6  à 99:; J c s  ttablissementç de vinpt employés 
ct plus e n  aceordent. Enviriin la rnoitiC des ouvriers ct employés IGnéIiiient 
de R à 9 jours fériés l a r  an. 

Les cnngés payé!. exi~cent  dans 98 3 99% des établ iwments  recensés. 
Environ 1i.s trujs quarts des ouvriers e t  c r n p l r i ~ ~ ~ ~  Enéfieient d'unc seinaine 
d c  congEs pay;;;. qurl e que srlit la d u r &  du travail effectuée auparavant. 
A p r k  u n  a n  dc t ravai l  64';;m des emplciyts er 4176 des ouvriers ont d ~ u x  
çemnines de congés pa),és. Eiiviron lti quar t  des employC-s r t  ouvriers rint trois 
semaines Je congis pa:rés pour dix annEcs de travail, rna:s 70% d'entre eux  
nvanc la LlixiC~;ic anné,:. Lcs qiiatre ccmaines de  co11r:Eç p;iyfs sont ohtznues 
chez 485,h des empla),+!s et 32% ddis ciuvricrs aprSç vingt à trin=t,quatre 
ar.s dc travail. 

Si !'on rapproch(: ces donrr!c.i de Ia situation des emplny>s e t  ouvricrç 
cn France, or. iiotzra tout d'a'mrd qu'au Qut!b:c la semaine de  travail cst 
g2néraIemen t pIus courte, f; jotirs, par cnnt rc, 13 c!iLF6ïeiice c.st moins ceii.iiliIc 
pour le nomliri. J'licu .e5 d r  travail par  ,wm,iinc, sauf sans doutc Iicivr Ics 
employé.i qilibécois dorit 1ç cicrs trar,iiTlent 40 Iieures ou muins par scmainc. 
Lcs jours f~!;.riés par  oii i tre,  e t  Ics crinçts payPs surtnut,  sont nettement Z 
I'nvantage dcs salariés français. 

Considérons 1nnLr:tenant la protection de la sanié des 5alar:és quthécois 
à travers les avantiigcs sr,ciaux ~urvants  : e o n ~ t s  pay>c d e  maladic, azsuraiicc- 
5,ilnirc. asiurancc,maladie, ~ n i i c  mklisal ct iniig; de maternité. Ln rniqc en 
vigueur de l'assiirancc-nidadie Ic i*' janvier rg; I n consiJkrahlrment ;~ugn:cnté 
la proteetiion Jans  cc diimnine. Mais vciyonr tout d'abr.rd quelle écait Ia situa, 
tion cn mai 1968. 

Un rGgime de congés p:iyts pour maladic xiuvre 92% des cmployés 
c t  82rh des ouvriers jes étn'clisscrrirnts touchés par l'enquête. Pour j g 7 ~  
des employés le salaire concinuc d'rtrc payé. tnnd~s qiic 15% des ouvriers 
ont  unc  assuranc~+salaii e. Près de la moitit (43  "6) des emplnyés c t  le quart  
des ouvriers pcuveiit hinéficier J e  20 jours oi: moins payés, par  nnnéc. 

Envirrin le tiers cles salanés &néficierit d'un système J'aswrancc-szl airc 
cxigcant, dans la moitié Jcs cas, sept jours ou plus d'absence, e t  payant, dans 
la moiti; Acs w ç ,  vingt jours ou moins. La période marimuiri p y é c  par année 
est approaimativemenc #Ir 26 çernaines, et Ir mode ect d e  1 3  semaines alluuées 
i ch:iqiie maladie : dan:: la moitié deç cas, Va~~ur;tnie,salaire vcrsc 5 0 9  du 
salaim. 
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L'assurancz-mal~die couirc  887;: dcç eciFloyA ct 84% dcs ouvriers des 
ftabli,:wrnent~ Fur !:<quels pnrtc. I'tnquEtc. Le rigi~iic cst hnancé presque 
toujours conjriiritcirient par  1 ' ~ r n ~ l a ~ c u r  e t  l'employ;. Les trais quarts des 
s l a r i f s  quihi.cois IiEnéEcicnt J 'un  jcn.isc iiif dical recourant 5 un mbdccin, 
siirtciut, ct frkqucniment à unc infirinière. 

Les ç[,i>:ts tlc   na tcriiiti. n ' i n ~ r i s i c n t  q u r  5 ~ 7 8  des employées c t  43 2 
clrs nuvr i l r~s  ; I'ancirnnetf est coiiscrvie dans la nioiti: dcs cas x ~ l c n i r n t  
c t  les i'iirigLs lcs plus frhqucmnic.nt admis Eont dc. huit semairies ou davan* 
rage Avant 1,1 naissnrice. ct dans les Jeux t-icrs des c13, J e  plus de huit semairies 
npr& la  iiaiF.j:iricc. Le5 ecingés dc niLiternité w n t  inclus clans cnviron 20% des 

Si no;:ç rc::nrdon3 enfin le mllicu d c  trotsail, nous Fouvons no t t r  que  
la iiini~ié Jcs salariC.; québicois oiit une ca(,rLria. ;oTh ont u n t  cantine e t  
eixirrin ln mi;iti: diyposent d'un local pour ninnk:cr et J e  machines distri- 
liutricic d'alimrrits t t  birscim. 

Les rL;gi~nes p~iv?s  Jr: pensicri r k  rctraitc prottgerit 85 S;;; des emp1oi;és 
=r  6n'J Jc7  riuvricr~. 115 scnt payiç :c pIus souvent par  I'cmpiciyeur e t  I'cni, 
I) l~>yk Enfin, Ics cnniwttioris cci1Ieciice.s Scritcs tocchcn t :z';:'o des cniployés 
ct 6.[?; des citivriers clc I'enqucte. 

Si l'<in efftctue unc comparaiwn lapidi' avec lri France, cln notera 
l'av;iri:~$e c c r t ~ i n  Jcs sa la r i~s  frariqais pour la prritcction dc la santk, niais 
les ~liffi!renccs sont mnindrzs qu'en r p G a  depui. !':IV: neiricn t dc I'assurarice, 
riialadic qu i  rEpoiidait ;i u n  bcwin pressant a u  Québec: car si à la fin de 
1 uh c ,  6 i rh de la popiiiatinn canildiennc jnuis::iit d 'unc usurnncc facultative, 
cmh taiis ;'tait tiicn inférlcur au Qukbcc, d,?Livoriil par  1ii f ~ i t i l e s e  d e  Mn 

i . ~ c ~ i u  moyen et U R  chornagc. plus 2levS "". 

Pour le9 p;risions dc reti-aite, il faut  tenir cüniprc surtout du régirnt 
pitblit' d f  ~ . : r : t c~  d e  retraite. Au 1" jnizl-,ir 1971. le rcvcnn ecitisable est la 
parric di1 rP\-c.riu ccimprise cntrt. 600 et  j ::ln dollars. Lé rriiiu de  cr:litributicn 
i-F: ;,6$i, du rcvenu cotis,ihl~, ct 0,:ns Ic rn? d < j  salarie's, l'employeur ct 
I':mp!oy> cn paient cilacun In  nioitii.. Les ir.ivaillcurs i ) ~  65 ans et plus 
iriiit ndmi=iblCs i [a rcntc de ritraite Ji'5 v'ili C C S Ç C ~ ~ ~  tcil~t t r a v ~ i I  régulier. 

Qii 'en c$t,il i h n f i r i  [les ~ T S S L Q ~ I O ~ ; S  fQm;/i3k5 au Q u é h ~ c  ? Depuis 1944, 
I n  loi siir lcs :illricatioiis familiales a n  Canada ortroii' des versements J c  $6 
par  mois pr;ur lcs enfant.; de moins de  I O  ans c t  S8 pour Ici enfaritç d t  ro à 
16 an: Dc plus, 1c Q u t b c r  ;i Ltabli son propre programilie d'aliwationç 
i;im ilialcs d i . l ~ ~ i ~ s  1967 qu;  s'ajoutr aLix al!nc;itioni fLdf r : i h  à raison dc. 
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chaque semestre : $15 pour u n  enfant de moins de 16 ans ; $31.50 pour 
deux enfants de moins de 16 ans ; $5 2.50  pour trois enfants de moins cle r 6 
ans ; 577.50 pour qua;rc enfants de moins dc 16 ans ; $10~.50 pour cinq 
enfants de moiris de 16 ans ; S14a.50 pour six enfants de  moins de 16 ans ; 
  lus $35 pour chaque r nfant en plus du sixième. Pour chaque enfant de Ia à 
16 ans. I'aIlocation est majorée de $ 5 .  

On sait que les familleâ nombreuses constituent une trés grande part 
des familles pauvrrs. Er tentant d'évaluer les bemins économiques des familles, 
on peut constater que les prestations familiales sont trk insuffisantes ; on 
donne $6. $8 OU $ I O  p i r  enfant quand il faudrait verscr $25, $30 ou $40 
En 1963, le montant g obal des allocations familiales représentait au Canada 
1,65% du revenu natiiinal quand ce taux s'élevait à 4 ou 5 %  en France. 
Notons toutefois une \:gère amélioration avec la miec en euvre,  en 1967, 
d'un pmgramrne québ5mis d'alIocations familiales s'ajoutant à cclles du 
fédéral, mais le total de2 prestatiors paraît encore bien insuffisant pour e.nrayer 
Ic dhzlin inquiétant de la natalité au Québec. Il faut sonhaiter une augmen, 
tation des allocations far~iliaIes et  aussi la mise en a u v m  d'allocations de salaire 
unique, d~ primes de materiiité, de subventions de logement, d'aide familiale, 
d'adaptation des prestati~ns sociales, maladie et invalidité en faveur des familles, 
enfin un impôt sur le revenu taxant moins les familles qu'aujourd'hui. 

Parmi lej autres avantages S O C ~ ~ U K ,  citons Ics prestations pour accidents 
du travail qui s'adresserit au Québec à 80% des salariés et les prestation5 
d'a~suranccs.chÔmage q i  i couvrent 80% de la population active en 1968 e4 ; 

la cotisation de  l'employé est fonction de sa +munération hebdomadaire ; une 
contribution Sgale est exigée de I'empIoyeur. Le gouvernement fédéral parti, 
cipe polir un cinquième de la contribution globale ernployeur~employS et 
défraye le coût de l'adninistration8'. 

4. TAUX DE SAL4IRES, HlVEAU DES PRlX ET DE L'EMPLOI 

Quel est le n i u e ~ u  des salaires au Q u é k ç ?  Nous noua reportemm 
à l'enquête d'octohre 1968 effectuée par questi~nnaires adressés par Ia poste 

63.  Jacques Henripin, a Bccoins économiques de6 Iamillee c i  prestations faniiliaIea P ,  

Rebcionr. vol. 26, no 305 .  mai ~ 9 6 6 ,  p.  r38.140.  
63. Anniuiitr du 2uébrc: 1970, p. 391. 
6+, La Loi de I'aesurance,chômage qui dacait  de 1941 a i t k  considérablemrn~ ;in\& 

liorie et élargie quant aux catégories de personnes et  aux risques couverts i 
la auite d'unrr nouvelle lai en 1971 ( c f .  ic ~ o u u c l l c  Loi sur I'usurance~ch6magc. 
Un guide pour !es cmp!ovis ; c l .  également Cammission d'aasurance.chôinage. 
Rrnseignemcnrs aux prcsiutaires, Ottawa, Inlormation,Canada, 1971). 

65. Annuaire dii Canadi, 1969, p. 851,852, c t  h p p ~ e  du Comité d'érudc sur 
l'arsistancr publique, Québec, juin r 963 ; également l ' ~ s u ~ a n c r ~ c h 8 m ~ g t  iiu 

cours des dnnées 197t1, Ottawa, Imprimeur de la Reine, rg7o. 
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qui tnuchd environ 5 ooo établiwmcnrs de  vinrt travaillcur~ ou plus ". Voici 
quclques caractEristiques sur les taux de salaires : 

Les taux niajorés pciur travail u~ipplcnicntlire ne sont pas inclus dans 
les chiffres ruhliés sur  les salaires ; lc$ ptirnej de poste, les boiiis non 
rattachés à la prciJucticiri [sauf les indcmnicés d e  vie clière], la parti, 
ciparion aux KnéCces de l'eritreprise, la valeur en espèces de divers 
avantages cornpl~rnentaires tels que l'assurance rollec tive, les ailo. 
cations e n  C A $  de nialadie, les unifnrmcç, etc. nc sont pas inclus. Les 
taux SOIIC <tahlls d'aprkr le salaire du travailleur avant les déductions 
pour impôts, prime d'as~ur;inçe+chôinage, pen,' c i ~ > n .  rtc.  

Cette  définition correspund surtout à un taux de salairc brut. L'enquête 
donne 1~ taux d e  salaires pour les effectifs employés suivants : par  indus. 
t n c  : r I O  298 ; inétier:: d r  l'critrrtici~ t-t des scnriec'3 : n~ 0 5  2 ; enlpluis dc 
bureau : T O I  007 ; tcital : 298 j i 7  En 1968. les 85 051 employEs des 
métiers J e  I'entrctien et drs  çeniccs tc~uchaient $2.48 l'heure e t  les 103 007 
einployéç de bureau touchaient c n  inciycnnc $88 par semaine. RappcIoiis que 
le salairc minimum cri niai 1970 Ctait au Québec J e  $1.30 l'heurc ct $1.35 
dans la rtgion de Montréal, niais $1.65 dans 1t.s cn t repr i s s  fédéralc~. O n  
trouvera plus de détails Jans  le tablilau XXXIX. 

TABLEAU X X X I X  

Taiix horaires riluyens d e  saIoires (<uibci.  1967 et 1968)  
.- -- 

taux horaires 
de  salaires 

nombre d'empluyés 
en chiffres absolus en porircentagc 

total 196 956 i g ~  350 I on,o I O O , O  

S O U R ~ F  : B. S. Q..  T a u x  dc <dlaircs c l  heiises de iravail, octobre r96A. p .  1 2  

66 T~iix de solairrr t t  hrirrcs (Ir rravoi!, quéhcc, Ministère de I'Induotric er di1 
Commerce, Bureau de  la Ftatistique du Québec, Direction dcr statistiqiicé. géré, 
talcs, Division d u  travail et de la  main,d'reuvrc, octuhre 1968, rqg  p. 
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Si le rnontnnt toi al du  ~ l a i r c  doit êtrt' relativisé par lcç coiiditioiis d e  
trnv~i l  et les avantage!, sociauh faiblcs ou nombreux qui l'accompagnent, il 
r i t  cg.ilcrncnt affecté Far 1'GvoIution des prix coinme la rnasst: salariale l'est 
par l'amp!cur plus nu -rnins grande du chômage, 

Lc QuChcc pnxii tc .  dnns le Canada cummc u n r  zunr oii Itis tensions 
rnflntionnistcs F. \nt Iilus faililçs, et en consEquence, le: indicco de  prix rcflctent 
iin ecrtain rct,irrl Jans lcurs hauses  par  rapport à la moyennc canadicnnc ; 
ail cours dcs a n n k s  Gr I'indiic des prix dc dttail  à Montka1  se situe çéni.. 
ralerncnt 5 r f{* dc nioinc quc setui du Canada "' Ainsi le pouvoir d'achat 
dea QuEEcoiç scr,:it i i i i  pcu moins touché par l'inflation. 

Ccpcncl3nt. la masse dcs saldirc~ diztrihuh est constamnient affaiblit 
!ut Ic  choniage Elev: qui alFeetc pius Ic Qu;bee quc ln Iilupart des autrcr 
j ~ r r ~ \ i n c ~ . j  c.nn.îdien~:e~ ". 

D. UNE EXPL1L:ATlON DE LA FAIDLESSE 
RELATIVE DE!; REVENUS A U  QUÉBEC 

Puurquai Ic Qu~th-ii~i: ; i - t - i l  un rtvciiu pcr  caji i io dc pi's de r 5 %  in& 
ricur i In nioyenne cniiaditiinc c.t dc p.?s dc 3075 iiifAi:ur à la nioycnnc 
riiitnricnne, e t  le QuCh, crii; fr:i:><ijjiIic:ii: lin r:vsiIii cricrjrc. nioindrc, cc pour, 
quoi crs k a r t s  tciident-ils i :;i ;n:ii:iriinir c ! c l i ~ i ; ~  ; i i i  rnciri; r 370, ct t rk  ccrtai, 
iiemcnt ;III cours dcs d2:cnriics -: , ,-~ntc.s -. ? 

r .  I INE EXPLICATION TR.%DITION?;CLLE 

On pciit tout d'nl:r!rd dcniitr qii.:lLlucs ? Y  pli~;itir.iiis z:ii>rales avant de 
v0.r I*lus cn LJI;.LII scrt;.incs cnuccs dcs é ~ n r t s  "". 

J I  Lc r l -vc~i i~  IIIIYCII nu Quthec c m i c  plus fa il il^ par sulte d'uiiç 
r:F:.c plu< ;~hrind;irite 11:: la rn;iin-d'wuvi.~ qu'cn Oiitario c n  niE~nc tenips 
qii'~11ici dcriiniidc dc. trnv;i!l plus rcqrrt iiitc parc.? que 12 nivcau dc dbc loppe-  
r<iciit <c'onnmiqiic cst r~ninc. cllus!. 

Ii j L'abo1zci;insc d z  r n , i i i ~ ~ r l ' c u r ~ r ~  i t  Ii coût plus failile du  factzur travail 
n~iujfc  lcs ci i t r îprentu-s  i rccriprir ri urlr çnmbinaison employant plus de 
i r . i~ , i i l l~ i i r s  i.t iiioins c i c  c a p j t ~ l ,  i des industrlcs davantage labor intensive 'O, 

i r  qui ~'ncconipaçnc a l  Qu>hcc di: salaires infCncurs. Mais la différence d e  

6 7 .  Anrriioire du Caiind,i, tq6q, p. rot6,ro48. 
68. I b i d . ,  p. $ 4 3  . Annr;?irt dir z i i ibec ,  1970, p ,  366 ci 368. 
69.  AndrE RaYnai i ld  C!roissoiicc c r  srrirriuTe E r o n o ~ i i : ~ ~ i i r i  de ln prr,u:iicc d e  q u e -  

bec, p 2 1  1 . 2 4 t ~  
7 0  La quantit; dc c a y , i i a l  par employé scraiL au Quiiht'c de 76,954 d e  crlle de 

I'einploy t niitsricn 
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salairiis entre Ic Qu5licc e t  I'Ontnrin aurait dû  ou clcvrart disp;~r ,~i t rc  d o n  
1r.s tliforics :i.issiqucr puiqql~c 
L' offr: il< ri~in,d'cr'iivrc r n  luilgiic r!~riciilc clLp<nd dii riiveau Jc.: cn iaircs c t  
rrimmc Ics snl,~ircç scn: ~ \ l i i ~  I;~?blcs c l ~ r i .  ln I9riiviricz frai~<rjphcir:e, des Québc, 
ccits émikgrcnt < r i  Oi~tnr io  ct ;iirx E;;itj*'~iriis dcpuiç r Sju ciU i l s  .j'iritEqrcnt :i dr  
fort.; nc~roÏsj,:rr,inr.i linpu lai iiig ,iiriii r : 
Mhir i-n l'nhs -;]cc. i!; r!iol)i! cl(-c f,ictci?rr. lc lihrc. . l r  h<irige des m;i r i l i n n d i ~ . i  
aiirai! pii 5i:ff;rc :I ~ ~ ~ a l : ~ ~ i .  11-5 lirii: des f;ictcur; dc prociuction ; 
É t m t  clrinn: I'irit<ii.;irj dc: i : h l * : l h : i i  C ! I~TZ 1.. Quthcc  c i  I'Onti:;u, 1 h  dcux 
prrieri:ces ::u:;ii:nt cl; sc q;i:,cinlicci <i.l(in lccrs f;ictcurs il< prridiictim rc-)nrcT 
tif:. i.: . L I I - . I I L I \ :  d c ~  f'nirL L : I ~ ~ J T J E ~ T C  1:iirs JiIf[ic.:~cc- d c  ~ ; l l i i j r c ~  alors qu'clics 
p::.~:.t~i~t rt ?TIC c~ J - ( I L I * F ( I ~ ~  UIIC 6~riIutir;1ï cluzliste d c  l:ilr= rcvcIiur. La 
11,fl:rcricc c!c s:d!air:? ni. sci.ait 1.2s diic ? 1;i structur~- dl: l'iliiiu5trii c [ u C ~ ? C C I ~ < ,  
-'L c:~vi!ir I C A  n(m:h:c'usi'~ c~ltr;~iritcs i b ~ ï  çalnirc.5, niai! plutilt i l ' n b n n c l ~ n c ~  
L!: ~ r . - j * ~ x i ' ( ~ . ~ i ~ - r c  qui c ~ t  ?I Ib<ir[::inc LI<- (ctlr  ,<tructurc. 

La ?rcidii:tivi~.: i / l .~cni l  dr: I'i.duzntiiin d\r In maind'ccuvrc, <lu manage, 
r i en t ,  clu iypi- r!r: l>rn~I,icticiii, r l ~ i  vi7liriiic. d'ilivc:ticscnic~i; c t  d c  1'îiHrctatioii 
drs rcsrour;ci prnductivrq a del: r r i t~ i i r . ;  :i p i r i d i i i i i v i ~  >l<vl.c., 

l,:~ 111.1~>:i,i:5 tr?: pr : -~Jc;cr i~~s S O I I ~  t r k  (< r*~p~t,ilistiqu<< 3 : rl!t3 rcquik- 
rt:it henumcj, rl'irivi.sris:c.ni.cnt? ; cri ch i f f r i .  :~bstiL~ij oii rclatifc, icq iiîvc<ti~:z+ 
mciirs nu QuCh, i writ inf;i.io:i-: :i ccuw du Cniiacln WI d~ I'O~itarici dans Ics 
çcc tcur~  t ~ i ~  1i:ocIuL-:if~ ct ~11p~Cric11r~ d ~ n j  lcs scctcur~ :i lniblc prriductjrit; ~~~~~~~~~~~~. i l  ,:ct prrii:v: qiir Jan'; lys ; ~ i t i ~ j t i ~ .  P r o d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  IZ Q u ~ K ; ~ I / s  pru- 
iliiit uiic v;!!,.iir ~ j t iu~ j i :  cnuvciit :iip>ricurc ,i 1;i moycnnc e:inadic.nnc ou 
c'9iitnriciinc 7 1  

Dr ( 4 .  !-01,1t dl- vil1 il i<t.iir i : ; t l ' - r~~ra i i t  dl- ,r;r:lidrc c-n c(inr;idir;i:ion 
ln 1.iic.ur ~ i r iu rsc  r ; i r  r:npl!iyt ct  lc rniir dl: sn l~ i rz  horaire p:ir i-rnploy; Ln 
01i.iri11 et cl: 1.5 <i>.::linrrr 1-sririr 11;s niCrn~j sccrcurs ;in Q u J i c r .  mais sur 
cc p:nn,lr~ ;1 s',ici.rc qiic Ir QuCb:c i 1: riu mpmc nivcriu r!!rc 1'OiitarioT'. 

1. QIIELQUES C.4LTSES SE(:ciNl):\IRES 
LIE LA FAIBLESSL DES REI'CKLIS 

Vuyrin: ii;;iintïnarit q ~ e ! ~ i i c ;  i.splicntic~iis partjciiiilr:: rlrs diffi.rcii<cs 
cle .-:il;iirc,; ;nt!-,. 1: C)u&hcc ri ! O ~ i t ~ r i o  'a- 

<:) La irci..nncr t r k  i- pide de C!C 1,i j~iiI\u I.,tioll : l < i i ~ <  qui, i i iall~ri '  l':mi- 
:r,itioii, dcvrnit dL,mciircr Clcv;i- au Qii;.lvc ni1 mrT!iic jucclu'cn 1q8o ", E n  

: I G:llcs Lchel, I-iorizoii r u,qc. p. 13.5 
7: André Raynauld, C7:l.rrdnre c t  srr:raici.c L:i-,...:<..i.!qii:< (Ir Ju j % r n t . - i , ~ ~  ji ::U&~C. 

p .  233, tableau :S y: Taiix dc rsl,iri, ct  pro;luct.\-irE moycnnc  clri i r a v ~ i l  - 
Qiiéhci rn  riiirrcciilazc di .  I'Clnt.ir.rb - - 1.4 indiistricc i!ianvl.iiti:riirt..~ ( r g . ~ ~ }  * 

7 j .  ! h d ,  
7 4. [ ; I ' ' c<  Lchcl, Hoïtzriri 1g80, p 4 r .  

Inégalités dcs rcrmcttiis e: des dépcn5r.s 



même temps, la formai1 Jn sciznrifique et technique, le niveau ginéral d'instmt. 
ticln est plus bas qu'en Ontario. 

b j Ln connai5qn:e cffcctivc (ef fect ive kno wledgrr) c'est-idire u la Capas 
cité des entrc yircne urs ii orgnnixr  la production, à criordonner les o+ta tions, 
à administrer iinc cntreprisc e t  :I r d i s e r  dcs pmjcts au scns fort du  mot 
est fondamentaIr > et cctte ccinnitissance effçctivc autrzment dit  le management 
et l'esprit d'entreprise iriririqucr.iicnt nu Québec. Les entreprenciir; canadiens, 

fran;ais szraient muins cffiirnces que ceux de l'Ontario, lcur nombre serait 
trrip faible pour la po3ulatiori e t  12 prriduction du  Québec. Lc nombre et 
1'impon:ince des fnillitc. au Qu>bcc dc I 953 à 1959 (les prr~portioris restant 
les mémes jusqii'à r 9 6 3 )  Fn =raient In conkqucnce. Lz Q u é k c  tocaIisc 6oYh 
des faillites A U  Canada et 70% de la valeiic dcç actifs engaqés pour une pro. 
duction égalant 3 5 5 %  CIE In prndcictiun eanadiennc. Dr plus, les entreprises 
~ t rançércs  r i t  plaieraierit pa5 au Qufhec du  personnel de  première qudlieé. 

cJ  Les cffet5 d i  cliirieri~inn !oiicrnient contre IC Qukbec dont ir marché 
xius l'cffcr ccitijuguG. rlu rcvenii e t  dc !a p ~ p ~ l ~ t i ~ n ,  serait inftn'cur d'au 
nioins un tizrç h celui de l'Ontario e t  égalçment pnrce que la dimension 
des f tahlissemerits p crt +n>r;llement plus pe titc. 

Les étab1isxmi.n P. québéeois snnt plus lie tits qiiant au  nombre d'em, 
ployés c: quant  à la valeur ajoiitéc, ct Ics plus grandes djffércnws de saIaires 
avec l'Ontario concc3rnent celles dc5 ctablissrments les plus pctitç du  Quéhcc 
Nous avons une idCc d; la dimensiori d u  marché quEb5cois en nutant qu'en 
rgg j la productirin m. nufactiirière y était de 59,1:$ e t  la mnsommation 
totaIc dc biens e t  servires. de 61@8 de celle de l'Ontario. 

d )  La concurrente sur  le marché du travail est plus faible dans Ics 
petites viilcs mais benu:uup plus fortr à Maritréal où se concentre plus de 
la moitié de I'industrit: quEEmise. Cct tc concurrence tient à I'ahondance 
de la m a i r i ~ d ' ~ u v r c .  

eJ Le syndirnlisiii: tirntl à uiiiformixr Ics taux de salaires, e t  les taux 

de salairzp les plus élevrç riorrcspcindcnt c n  gros aux ,secteurs où la pénétra, 
tion çyndicnllr est In p l ~ s  important< ; et sans do ut^ la syndicrilisarion était 
plus faible ,lu Québec clu'eii Ontdrio en 1955. 

Cliacune d e  CE? :inq explications partieuliéces des é carts de revenus 
rntre  le Québec et I'Oritario ~i iurr ; i i t  logiquement Etrc une cause du retard 
du Qui-hci, ma13 il xnible bicn que mEme tciutcs réunies cllcç nc sufisent 
pas ; cxpliqucr I'évoluririn dualiste en matière d e  revenus que I'oti peut 
ribservcr cnt rc le Qukh-c f rnncophoric. d'une part,  les Angla+Québkoi:. ou 
I'Oiitario d'autrc part. N'y  :tur:tit.il pas alors uii ph?riomène plu5 proiond 
qtii joiicrait i i i i  iblc iiitt.rrnin.znt à cri égard ? 

Unc écvnamie à libérer 



On truuve i I'iiitkricur d u  CluZb~i  JE différences considérables de reves 
nu5 wlon lcs r:zioiis, curnme nous 1';ivons vu en a i i i i l y san t  l'espace kconomique 
québécois. Les diffGrcncss Jemcurciit crli.i~iJ;rnbles içalenient si l'on coniidère 
I'appnrtinnnsr ctlinique des indivjrliis. Eiifin le Qu;hcr, cumnie tiiutes les 
suciÉGs indiistrialikes, ec tout pxt içul i~rzrncnc ln soci?ti. nord-américaine ", 
, i  unc fortc proportion CI, .  p a v r e s ,  des nii1ic.u~ reprist#nt:inc une part i m p r -  
:;inte [le 1 ; ~  popiilnticin rcstcnt i l'écart de 1s çruiszdnce ~ é n t r a l e  J e  I'écononiie. 
Nous allons étuclicr dans cctte section Icç Jispnrités de  r e v c n u ç 7 k l o n  les 
gruupcs c t h n i q u c . ~ .  puis Ir problèmc de la pauvreté au Quékc .  

Gttc analyse v,i faire rewirtir des causes plus prrifondes e t  plus difi. 
eilenient rxplica blcs, çeulement rn terines écunorniqucs, de la faiblessr relative 
des revsnus çanadiens.lrançais et J c  ltrur k r r  pnr r~ lppor t  i ceux rlcv nngln, 
phones. 

A. INEGALIT~S  DE REVENUS ET DISCRIMINATION 

Les Calindiens frangais mnstiturnt In  majurit; de In p p u l a  tion quéEcoise 
mais wiit p d  rmi les plus défavori& dans l'échelle dcs revenus au Québec ". 

7 J ,M. Chevalier,  la Paiivrccé niix !?rats,Uiiir. Essoi A'ivitigrarion dii brohl i inc  dc 
la paiii:rrii daris I 'a i ia lyr~ écunorniquc, thesc complémentaire (sciences i c ~ i n o ,  
m,ques ) ,  Paris, rg70, 230 p. : égalerilent Ics Paiicrer danr I c s  s o c i t r i s  nclics, 
iiuiiiéro spicidl dc Recherch r .rociule, nd 3 1 1 ~  J u i l l e t~aoù t  ,970, 

76.  Jcanniiic Lhuid,Macxeil,  D i ~ ~ a r i i é s  de saraircs  masculin^ c t  Iéminiiis a u  
Cannda n, I'Acrrtlilrté é c o n o n ~ i r ~ ~ i e .  vol. 40, no 3 .  urrobre,d2scmbrc 1964. p. 469. 
4 8 1  L'aiitcur iitudie une foriiic dc r l i~pa r i t t s  i l a q u ~ l l e  noiis ne nous attarderons 
pas é t an r  donn2 lc but de iiotrc Etudc. Rappelons qiir d'après J.  Dai . id ,hf~cNei l ,  
la pruportion dc kinnic:: d a n î  la populatior: activc eFt passée au (?ui.hec d e  
2 3 , 6 %  en 195: i ~ B . g ( l ,  en 1961. c t  qi j 'c i i  1961 Ica crois quar ts  df la rnaiii- 
d ' euvr r  ri-iiiiriine 1rdv;iill;ient daiis le cecteiir tertiaire ( su r iou t  services* 6nances. 
assurancc3 c t  imiricuhlea), la proportioii d c j  lcmmcs d s n ~  Jc sccrindaire ayant  
b l i i s j  de 6% e n  I O  ;in& Four s'btahlir i 17,1?b, le rr.stc> 4,9% t r a v ; ~ i I l ~ n t  
dans Ic scctçur priiiinirr L'tchcllc des  aril,iires r c v d r  qu'cn puiirceritagc Ira 
disparit6s soiir plus iaihlcq p u r  lc travail rkrriunkri a u  temps q u e  pour  Ic t rava i l  
à la pii.cç. I.4-.F disparités relarives oiir tcndansc i a'tlevtr si Ie travail I h i n i n  
cet peu inipurtant dans un  sectciir ( u n 2  cuieption cependant, Ic sccreur textile 
aux  trois q u l r t h  Féiriiiiin). Les dlsFdri ré  sont  plus iniportantcs en Onta r io  où le 
rravail industriel (cininiil es t  pllis faihle qu'au QuEbcc 

7 7 .  Rgpport d e  la Cnrnmiasion ri:plc J ' t n q ~ i ê t e  s u r  le hilivgiiisme e t  I I  biciiltiirtl. 
rrrlismc, livre III : Ir h f t ~ n d e  dii i~dl 'ai l .  p. 17-r l l  . Zgnlriricnt a Rappi>rt de Ia 
Cu!iiiiiission d ' e n q u > t ~ s  cuir la situatiun Je la l a i i ~ u r  irançaise c t  eut ICF droits 
l in~uict iqi ics  au Qsihcc ,,. l e  Devoir, 1 6  cr r 7 février 1 9 7 3 .  

iniplirÉ.i d r s  riivnits e t  der déprnscii 



r .  LES DIS PARI'^^^ DE REVENUS ENTRE 
CANADIENS I:RAN~.AtS ET CANADIEKS ANGLAI? 

P:irtout ;LU Can;.d,i  Ics Canad icn.~ srig1:iis ciccupcri t Izo premières place.5 
Jans  1'i;~iclIi' dcs rrv:iius et ICF. Canadiens franqais EZ rctrouvzrit e n  plus 
;!.ra~id nombre parmi  Irs dcrriièrc.5, mais ~ur ieuwmci i t  c'cst nu Q u l h i :  qut: 
l*#Iz,irt cntrc lcs dciix çrwuyic.i cthniqucs cst Ic plus fort. A u  Qubljec, Irs 
Caiiadieiis ;inqln 5 di.i;:riii-nt d 'un  rcrcriu qui d>pasl;c d c  4ciYL la moyenne 
provinciale, ct I'écnrt :st plus :raiid ciicore 5i ri t i  le cornparc à la moyennc 
dcs rcvmii j  cnn;iJicns,frani;;iir. 

Szloii la Clnmmi;:iri~i dleriquEte sur  Ic hiliriguisme et le bicuituralismc, 
I'iridicc du rcvcnu glribil rnoycn dc 1;i poFul;iticin active masculine iioii açricoIc, 
clas:?c d'après I'origini: ctliniquc cn 1961, s'établit L r4o pour les Quthhcois 
d ' c~r i~ i r ie  h r i t an~i i~u l i  :t i g1,7 pour Ics Québ>ciois d'origine fr:inçai:r: ; la 
Iioisc. I oo corrccpori:l h b: toutci C I ~ ~ S ~ I ~ C S  W. 

LYtr;irt scrait cncorc plu.< yr:i?r! si Ics indicrs avaiciit ;ttj ralculés en 
iriclunnt 1.1 Fr-ipulat ion :~ctiv: rnnçculiiic ngriccilc qui  zst c s ~ n t i c l l c m c n  t d'origine 
frnnçaix c t  qui vit c:icorc r n  hiiiiic p,irtic sur dcs cxploitntions agricnlrs 
rnarginalcs. 0!i prLilrra t :ncilr~- :i jnutcr quc lc c hîimay qui triiichc pliis fortc- 
rncrit Ics Cannrijc:ij fr;ingais pcut at!s<i, si l'on eri ticnt compte, accrciitre l ' k a r t  
clc rc.vcliiis ent ic  Q u d G i n : ~  J'r iri;:ii:c brir:innique et d'oriqinr française. Les 
rcl-inui d t'; trnvail1cui.ç ngricalcs, surtvut au QuGbet, =nt loin d'iivoir u n  
nivciiu comprirahl~ !i (.eux des nutrcs c;itf~orieç de la population. En cffct, 
cii I 963, le rcvcnu du :ravailIc~ir non agricole aii Quthcc s'étriblissnit i $> 804 

et celtii du  travaillc~ir agriculc était d c  $1 492. 1c prdmier ftarit de "-5% 
nir dcssus du  second. f .vidcmrnciit, des sta tistiqucl sc fondant cssenticllemcnt 
siir la pupulatitiri act i rc  masciiline non agïicolc cstonipcnt 1;~'rcmc'rit l'écart 
rFcl d e  rcvciiu cnti-c fr;incophoiics et anglophonc~. 

O n  peut prCei~cr C~;ilciriciit qiic I'Ec,irt dc 155% que 1'011 vieiit d e  citcr 
pour Ic Qucbcc cst t r;s suIiCri.iur :l çclui J e  I'ensemblc du Canada, 166, ou 
ii ct.u!: des provincti~ tii t I'aqricul tilrc ~ s t  pIus f~uor i&t ' ,  Oilomhie britannique, 
I 2 r , e t  provinces dc.5 F rairitfi, i !cl. 

Les Cnnadicris d oriejnc britnniiiquc sorit 3 l'indice 140, les Canadiens 
franqaia i 91.7 a*;?< UII indice proche d e  cclui d'immigriints relativenient r;.ricnts 
tels qiic lcs ltalicris, iiiclicc 82.6. Les Cnnndicns français e t  les Itxliens ont  
des rc.ilcnus in f~r ieurs  à in  moycrine provinci.ilc, pafiout nu C ~ n a d a ,  mais 
c'c>t a i l  QiiChcc quc 1:s ri:ii,;,iriadicns dc diverses origines rint Iss revenus 

.- . 
relatifs Ic.: p l i i ~  é lc ré~ .  F arcc qu'ils s iritcgrcnt au Erouyic britynniquc dominant. 

78 Rappor t  d e  Ia Coifiliissioii r u ~ a l e  d ' e i ~ q l i : ~ <  J:ir I I  biliriguisme et le bir,iilriira, 
r i l ; s . r n c ,  livre I I I  : i i  b l n n d c  du l r d ~ d t ! ,  p. 1 8 .  



l e  tablcnu SL permet di: 52 ivndrc compte cclmbicn les dispari& 
varient sclijn I'origiilc ethiiiquc. Diinç ce tab1;;in. il s'agir uniqucmcri~ des 
trai,:-iilleurs ç:,l;:ri:s. Li  rncnrc si l'(in incluait Ics reverius des tr:ii,:iilleurs 
indc:~cnclantç du secteur primaire ou du pstit ïom~nércc  i,U 1c.i C;inadianc 
Îrr,~ii,ais sont nrirnbr~iix. l ' i~dics  s'>r;ib!rrai t sans duu te Ii!u; ha' ericore pour 
les CaiinJicn3 iraiiçnis. 

Cûitiinc ail (>~i:Li..c. les :iiiglciphoi~c.s, crr>upe rthniquc dominant, e t  les 
ir;iricoplicincs, gronri. cttinicliic doiiiin?, :or: 1c.q d e u s  comiiiuiinutLs csscntieiies 
par leur impiirtnnsc .-u~ioculturcl~c ct é;onorniq~ic, I'ecnrt de revenus qui les 
s+re cst 1ç r lus  significatif. De plil.. dcuii fait! importants sont  i rçtçnir : 

t ~ i i t  J'dbord qlic eet k a r t  a t  de l'ordre de 50: : '  cn considérant çeulr-nicnt 
les rcvcnus des c.ilarjés, i< qni  signifie cn réalité une différence pliis large 
encorc, ensuite qirc czt k a r t  a i i r i  cxractcrc pcririant*nt minparable i celur 
q u i  &p:ir< Ic Qu2lic.c de l'Ontarir, c t  qiii serait s i in5  dclute de mênic. arnplcur 
si I'uii <cimiderait 1L.5 Q u 2 k o i ç  francophcint.5 par rapport à l 'Ontario 
;in;Triyhonil. 

TABLEAU XL 

Rei:tnir m iiycri du rsuvail J r s  r~rcirie's inosculins 
c l a s s f s  d'après l 'ongiric ethniq!ir  

~!:llfl~cc, 1961) 

clul!>.rs ind ce 

Russe? 
Allcrnrinds 
I'cloiiais 

. ~ P I J ~ ~ ~ I C S  

U k r . i i o i c n ~  

Indiens 

a Lysidne Gagncin critique svcc r i s o n  I L . ~  c a t t ~ o r i e s  erliniquefi aiiisi définies pui:que 
tous ]FE. zrnupe$ de lignée patcrncile e t rana l re  ayant des rcvcnus supéricurr: :Lia cana, 
d i e i : ~  francais sont dfs angluphanes asaimiléç a u  Croiipe hr i tannique ( g r ~ r r o i n i c  québ6, 
roisr, hfuiitrCal, Lcs F r e j ~ e s  d e  I'UniversitC d u  Qubbec,  1969, p. i j j , i ~ ï } .  

SOUR~:E : Rappor~ cic fa Coriiinissiori r o y l z  .I'c?iq[iête sur l e  brliiigiii.rme e r  le bicirliu- 
salisme, Iivrc III, p .  23. 





tion parfaitemcnt identiques xint rémunérés i des taux différents B. De plus, 
la discrimination entraîne la Ggr6gation et, e au Quékc,  la ségrégation est 
un phinumène bien établi a. En effet, les entrepriws canadienne~françaises 
emploient presque exclusivement des employés eanadicns,français, tandis que 
les entreprises anglophones ont tendance à employer des Canadiens français 
aux échelons inférieurs de la structirre des occupations et principalement des 
Canadiens anglais dans les fonctions de cadres intermédiaires e t  supérieurs B a .  

TABLEAU XL[ 
Rcvcnu global mbyrn8  et langues o f i c i e l l r~  

(Cana& cr $&be~ .  196 r )  

Canada  Québec 

origine langue revenu revenu 
répartition riparrition 

e thnique officielIe moyen moyen 

britannique moyenne 
générale 
unilingues 

anglaia 
bilingues 
unilinguee 

franqair 
Iraiiçaise mnyenne 

générale 
unilingues 

anglais 
bilingues 
unilingues 

français 
toutes moyenne 
ori ginea générale 

unilinguee 
anglais 

hilingues 
unilingues 

français 

4 Le revenu global d o n t  il est question ici comprend : l e  revenu d u  travail (traite, 
menu ,  salaires, commis~ ions )  . revcnu nct  des homme:. d'aKaires et d c ~  membres des 
proIessions libérales. Le rel cnu de placemen t (intérêts,  dividendes, loyer#, annuités, 
etc.). Le revenu de transfert (allocations Familiales, pensiona de vieilIcase e t  aucrcs 
allocations de sécurité ' m a l e )  
SOURCE : Rappor t  de Id Commission royale su r  Ir bilinguisme ct  lc b i i ~ l t u r a l ~ s m c ,  
livre IIJ, p.  1 2 .  

81. André Raynauld e t  Gérald Mariun,  r U n e  analyse économique d e  la disparité 
inter-ethnique des  revenus s, Rcvuc économiqur, vol. 23, no r ,  janvier r 9 7 q  
p. 1-19 ; également G .  Marion,  L'oKre de travail e t  la disparité occupationnelle 
des salaire0 en longue pir iodc m, 1 'Ac~ua l i t i  écoriomiquc, vol. 39, no 2 ,  juillet, 
septembrt  i963,  p. 199'239. 
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dien fraripis a gardé le mieux srjn identité culturelle qu'il souffre le plus 
d'infériorité ~conomiquc s". On a mis cette inférjorité sur le eompte du  manT 
que d'i~istructiuii, m,iis lcs cnqu2ci.s oiFi~i~llcs ont montré que c'est encore 
aux Canadien; francais que l'instruction rapporte le moins, et  qu'au mieux, 
il joucra dans lcs rntrcpriseç lc rôle d'interm>dinire bilingue en y laissant son 
ideutité cul turellc.. 

L:i grand2 eritrepr;se étant dirigfc en &hors des Canadiens français a 
tout naturelleinent genéré la sitiiation que l'on viznt d r  présenter plus haut, et  
ni le c courage B des Caiiadicna frnnçnis ni la Q hnnc. vi~lunté B des employeurs 
an~lophories ne pourrunt çuffirc. à risoudrc un problémc. qui est plus global. 
Avec rnison on peut fnire valoir la [imite d'un? aiinlyx gulcment économique 
qui ne peut suffire ,-I cxpliqurr une 5ituation qui s'éclaire par d'autres disci, 
plinc5 telles que l'histoirr. la s~~ :o log i e ,  la linguistique, la politiqut.. 

Si la discrimination est en grande partie 3 I'originc de la fniblesse des 
revenus dt.9 Cariadiens français, elle l'cst également pour la pauvreté qui les 
affccte fortement. 

L;L pauvreté 3u mjlicu dc I'alioridanec. au c e u r  même des soeiétes éco. 
noniiquement prciçpiircs. a :té dénoncée Comme un scandale en 1958 par 
J.K. Giilhciith et Michael Harrington. Cette prise dc conscience s'est :tend 
due pnr la suite 3u Canada ct au Québec 'O. 

Selnn Harringtori, un quart de la populntion des Etacs.Unis est privé 
c du riii!tiiiiuni de nourriture, JE logeinent, de santé ct d'éducation que le 
progres scientifique permet aux Américains d'atteiridre t.t dc. dépasser B. A u  
Qu>ti~:c. Ia Fucrrc 3 la pauvrcté fut ;imnriCc par la Fédération des services 
mciau K a la famillc qui orpnisa cii i 965 un symposium portant sur a les 
in;galit:; scicio~t.eonomiques ct la pauvr,.té au Qutbee O0 ; la prise de consicricc 

86 .  Lysiane Ca~nun,  a Les conclusiona d u  rapport B. B. D e  Durhani à Laurendeau. 
D u n t o n  : variations sur le thème de la dualité canadienne 3, in $conornie qui*  
bécoirr,  p.  Z33'2j1. 

87- Rapport  Jr fa Commission r a v a l e  d'enquête JI47 le  bilingirismr r t  Ic biculiirro, 
lisme. I;vrc I I I  : I c  M o n d e  dir travail. 

88. J.K.  G ~ l h r a : t h ,  The AJlliienr Soriery, 1 9 5 8 ;  traduct:on Irançaise par A n d r é  
Picard : I'krc d c  I'opuTence, Paris, C a l r n a n n - I i w ,  rg61, 335 p. ; Michael 
Harr ingron,  Thc O i h e r  America,  P o v e r t y  in  f l ic  Lrnitcd States, 1962 ; traduction 
française : I'Airrre Amériqire, Paris,  G~llirnard* 1967. 

89. L a  P a u i ~ r e t é  au Canod~, r a p p o r t  du Comiti  s p f ~ i a l  du Sénat, 1971, a 4 1  p. 

go. Conseil du bien,Ctrc du Qu:bcr. Ics Inégalire's socio-iconomiques e t  la paiivrert 
aii québrc, syi~iposium de Lfvis,  1965, 2a4 p., mirnéo. 

Inégdl~tis de1 revenus <t des d;pinses 



se développa à travers l'action des syndicats, des conseils d'œuvres et la 
publication du rapport Boucher ''. 

I .  D ~ ~ F I N I T I O N  DE LA P A U V R E T É  

La pauvreté 9 est un  manque généralisi de participation à la vie wcia, 
le " 3,  et elle B: apparalt comme la situation oii çe trouvent deç personnes qui, 
à cause dc ressources insu8 isantes. ne peuvent raisonnablement satisfaire 
leurs besoins jugEs nfc.:sçaires d 'apss les normes et ks valeurs définies par le 
milieu où elles vivent O '  B. Bon nombre de définitions ont éti données au cours 
du symposium de Lévis 84, Nous retiendrons en  d ~ n i t i v e  eelles du Conseil 
économique du Canad:. qui rappelle que la pauvreté est toujours relative et 
a ne se & l u i t  pas à une simple insuffisince de revenus ; ... se sentir pauvre 
c'est avoir l'impression d'ztre rejeté, de ne preyuc pas participer à la société 
dont on fait partie r .  La pauvreté est r une insuffisance d'accès à quelques,uns 
des biens, des services et des conditions de vie qui sont accessibles 3 tous les 
autres et qui sont tenL s pour indispensables à un  niveau de vie acceptable a. 
Toutes ces définitions :e complètent plus qu'elles ne s'opposent et nous allons 
voir qu'une grande paitie de la population québécoise vit auadeswus du seuil 
de la pauvreté. 

a. LE SEUIL DE LA PAUVRETE 
lie Conseil éconcmique du Canada considèn. que la popuktion vit en 

état de pauvreté si elle dépense 7096 et plus de çon revenu en alimentation, 
vêtement e t  logement. lx comité spécial du Sénat propose de son &té un xu i l  
qui tienne compte de l':nsuAisance relative du revenu, de la taille de la famille 
et des changements de niveau de vie, et cela à partir d'une m é t h d e  de calcul 
originale (tableau XLII) 08.  

Un document p:+paré par Yuniversité de Sherbrwke O' précise que 
3 I % des salariés du Q ~ébec  gagnent maina de $2 ooo par année et que 42% 

g r .  Rabport du Comité d'érudc sur l ' ~ ~ t r r n w c r  publique (rapport Bouchir), Québec. 
juin rg63, 1 3 0  p. 

az. Louir Beauuré. la C;ucrrc à la bauvrrté. introduction de Gérard Pelletier. Mont. 
réal, Editiois d u  Jaiur, 1968, p. 23 (dé6nition donnée par le Coneejeil du bien- 
être du Québec). 

93.  Ibid. 
94. Conseil du bien-êrr: du Q u é k c ,  les Inégalités rocio~iconomiqutr c t  la bauurrté 

au $uébcc. entre autrcr lcs définitions donnéeu par Jacquea Dofny, Fernand 
Dumont, Jacques SaintrLaurenr. 

95 .  Conseil économique du Canada, Cinquième cxbost  annucl, p. x I i -153 ; égalt, 
ment, Ia Pauwcté au Ca~lrida, rapport du Comité apécial du Sénat, 1971,  p .  r d 4 -  

96. La Pauurcti au Cuiilda, p. 5.9 et - ~ r j , z 3 4 .  
97. Cité dana l'article de Renée Rowan, Ic Dtuoir, re* mai t ~ 6 9 .  Par ailleurs. 

Jacquea H ~ n r i p i n  ivaluait qu'il faIlait en 1961, r pour ar tirer d'affaires w ,  
$ 1  ooo  par adulte et S j o o  par enfant. 
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gagnent entre $2 000 et  $4 ooo ; ainsi 71% des salariés québécois cilibataires 
ou chefs de familles auraient u n  revenu infhrieur à $ 4  ooo. E n  prenant la 
définition la plus large donnke dans un second calcul par le Conseil écono, 
mique du Canada, la quasi,tcltalité des 7370 des familles çcrait dans la paud 
vreté, mais cette définition abaissant à 60% le seuil des dépenses eçsenticlles 
est sans Joute trop lnrgc O". De sin coté, Ie Conseil des auvres  de M ~ n t r é a l  lm, 

en déccrnlire I 966, fixait le wuil de la pauvreté au-dessous de $ 3  ooo pour une 
famille urbaine de quatre personnes dont seul le chcf de famille travaille. 

Les études d'Émile Gosselin. d'une part, et dc M:A. Tremblay et 
G. Fortin, d'autre part, ont 6xé respectivcmcnt à $3 ooo et à $4 ooo le çcuil 
de  pauvrcti pour une famille de quatrr perçonnes. U n  quart des familles de 
l'agglomération de Montréal vivraient dans la pauvreté et  24,370 dcs familles 
non agricoles du Québec aurzicnt moins de $ 3  ooo par an en 1961. Si l'on 
élève le seuil à $4 ooo,  un aers des familles de  Montréal et  qz% des familles 
non agricoles du Québec w situent dans cette catégorie ln'. 

TABLEAU XLII 

Scuib de pauvreté selon h tnillc dr  la fumillr 
(Cana&, 19691 

Scatistique,Canada 
c ~ m i t é  spécial 

taille de [a famille et 
du Sénat 

Conseil ictnomiqur du Canada 

en dollars en dol laa  

98. Conseil ccononiiquc d u  Canada, Cinqiiieme expori onnuel, p. 121.  

99. E n  1 9 6 3 ,  iine Cconomiste américaine, Mollie Orshansky, h a i t  ainei les seuils 
de la pauvreté aux etats-unis : a.u,deamus de 5 r  180 pour un célibataire en 
milieu rural : au,deasous de S I  720 polir un cé l ibs t~ ire  en villc ; aii,dessous de 
f J 3 3 5  pour une famille de 4 pcrsonner; au-dessous de $ 7  gro pour iine faniille 
de  I I  personnes (cité par Maurice Ciroux dans ln Prcssc. 1 5  mai 1 9 6 8 ) .  

IOO. Ihid. 
1 0 1 .  Louis Beaupré, 1-d Gircrrt A la pauwcté, p. 26, et également Jacques Henripin, 

9 B t ~ o i ~ i s  écononiique~ et  pte@catioiia familiales 8 ,  Rrlationr, vol. 36, nB 105, 
mai I 966. p.  I 3B.140. 
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Les diverses enquêtes qu'on vient d'examiner confirment le poureentage 
GIcvé de pauvres au sein de la population du Québec, et plus précisément 
parrtdes Canadiens frangais. comme l'ont montré des enquhes effectuées sur 
Montréal. 

3. LES CANACIENS PRANÇAIS ET LA  PAUVRET^ : 
LE CAS DE M{~NTRI!AL 

En partant du .;euil de $3 ooo comme gain du chef de famille, il y avait 
à Montréal, en r 36 r ,  61 secteurs de recensement où la moyenne des salaires 
dcs chefs de familla: s'établiss~it au-dewu5 de $ 3  ooo. Ces 61 scctcurs se 

situaient essentiel1emr:nt dans cinq comtés Glcitoraux du centre de Montréal 
à savoir : Saint. Jacques, Saint-Hcnri, Saiute,Marie, Hochelaga, Laurier. C e s  
cinq comtés sont aux deux tiers ou davantage habités par une population canad . - 

diennzdfnnçaise comme le montrc le tableau XLIII et sont contigus en grande 
partie auK eomtis Ies plus richtvs de I'agglom&ntinn montrealaice qui sont 
anglophones aux deu.c tiers ou parfois davantage. 

Il y aurait, selsn les wuils dSteminés par le Conseil économique du 
Canada, environ 28',?o de la population [lu Québcc dans l a  pauvret2 par 
rapport à 259& pour l'cnxmhlz du Canada.lo'. En tenant compte de la 'h;iusse 
des prix, u)s seuils F;kwnt, en 1971,  pour un couple à la retraite à $3 408 t t  

pour une famille de ciuatre permnnt5s i $1 77r.  

Au vu de ce5 ç:atistiques, on ne scra pas surpris qu'il puisse y avoir des 
tensions avivéts quand les classes sociales correspnntle nt aussi fortement avec 

TABLEAU XLIII 

comtés électoraux pauvree comtés klcctoraux r i c h c ~  

chefs de laniille ayant % de Canadiens chefs de larnilli ayant c a d e  C a n d i c n s  
en moyenne nioina d e  Iranqaia plus d e  $ 5  joo par an français 
$3  ooo par année 

Sint- Jacques 
SainuHenti 
Ç~inte-Marie 
Hochelaga 
Laurier 

64% Westmounc 56 600 19%. 
69 Mont-Royal 7 roo r 7 
96 N.*D.*dc~C;rJcr 5 5 4 0  a6  
89 Lachine 6 7 3 0  38 
6 5  Dollard 5 600 46 

SOURCE : Burcau fédéra: de ta statistique, cat. 955r9. 

10%. Claude Castongu:iy, a Pour une politique sociale intégrée, Québec doit aveu le 
pouvoir prioritair: de Iégifércr B, Ic D c v o i ~ ,  a9 janvier ~ 9 7 1 ,  p. 5. 
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les catégories ethniques. Ccs revenus ne sont que des moyennes et reflètent 
faiblrment la réalité du coritmle de l'fcnnomic hors des Québécois franco, 

La réalité dz 1,i pauvre:; des Canaditsns f r a n p i s  de Montréal se reflète 
ail niveau dc  l'nsçi~t,ince ~ocialc puisqu'en 1970 les Canadiens f r an~a i s  à 
Mrintréal rqir tsc~taient  90% des asiçtes wciatix mais srulcment 66% de la 
yopulation l'". L'assistance sociale à Montrcal t t  au Qu;bc.c en gbnéral est cn 
moycnne inCCricure à celle qiii est vcrçk en  Ontario ou dans d'autres provin, 
crs ~ ~ n a d i c n n e s .  

Citons quelqucs çituatioriç prkises reflétiint la pauvrrti à Montrtal 
telles qu'cilcs ressortent du me mriire pr;isenté au comiti knatorial sur la Pau, 
F ~ L ' C ~  par Ic Conscil Ju hien,être du QukbLc "". La mortalité des enfants de 
mriins d'un an s'élev~it à 50 pour I m u  d;ini Ic quarticr canadien,français et 
d é i a ~ o r i 2  de Papineau et à 28,s p u r  r ooo dan5 lc quarticr canadiefifrançais 
er pauvre de SdintTHenri. par contre, ce taux n'é:ait que dc 12,z pour I ooo 
dani le quartier anglophone et riclic dc Notre-Dame,dc,Griilt: (moycnne 
de Montréal rg,g pour r ooo) 

L'cnqui.tc médirci-eoeialc ciindiiitc pnr je S e n . i i ~  de  a n t é  Jc MontrhI  
cn 1~65+1g65 auprès dcs enfants dc premiiirc annéc d'une écolc d'un milieu 
d;favori& montre quc qri(% dcs familles: ont un régime ~limcntairc déficient, 
c'est-à+dire cluc Ics fnmillcs ne pouvaient pas manger 3 Icrir faim et que zo$% 
dcs cnf;int:: n'ont p:irl> qu'apr?.s avoir attcint I'ârc dr 3 ans. U n  Lion nombre 
d'cnLints n'avaicnt pas Ir: ptiidç ou la tdillc norrn.de. Plus dc lz  moitiE ont 
mnriifesti. des trouhlcs de lanqagl: : clr vocnbrilair,-, dc mmpréhension e t  
d'ciipression, et 405;i préscntaicnt des irrégularités p y r h  iqucs. 

Au  total, il y avait cn 1968 environ 500 noo assistés suciiiux a u  Q u é k c  
c t  le rapport Boucher montre que ces chitfrts étaient prcsquc ~ t t e in t s  cn 
r gCi2 '". En r giiP, la majoriré des familles assisti.cr avaient moins de $2 ooo 
par aririi.e 

h l h e  si conditions de vie ne wnt que ccllcs d'une minorité de la 
population, le niv<-;ru de rie quCkcois c i~ns  uii Canada K au sciiii de la société 
d'abndance 3 laisse encore 3 désirer. Sans aucun doutr, ce niveau de vic est 
eniiah!e pour la plupart des peuplcs, mais, dans une Amcriqne d u  Nord parti, 
ciiIikremcnt favori&c, Ir Québécois f a i t  fiçurc cl< parent pauvre. 

1 0 3 .  l c a n  Séguin (Servicc di1 Sieii,ftre social de la ville dc Montréal), a Dérjaration 
au Comité s i i r  l a  j-auvrzri au Sénat à O t t ~ u * ~  i>, Ic Deiiois,  3 nfivernbre 1970. 

1 0 4 .  Le Druoir, 3 c t  4 uovernbre 1970 ; cf.  également Pierre Jduvtn, S o w d é i i r l u p ~  
bemenr au z u i b t c  e t  dans Ic iiri<ndt, Montréal, Ccntrc d'auinintian et de cul, 
ture ouvrière, 160 p. 

1 0 5 .  Louis Beaupré, la Gucrrc d La pauvreté, p. 3 0  ; Rapport d u  ComirC d'iiude rus  
I'usistarice b u b l i q u r .  Piiébec, juin r 963, p. 7 0 . 7  r . 
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L'infériorité del revenus québécois est en fait a l l e  deri revenus des 
Canadiens franpis et parait bien reliée aux dominations subies sur les plans 
plitiqueri, a i a u x  et  économiques ainsi qu'aux rôlm seconds que jouent, sur 
ces différents plans, Ifs Canadiens français par rapport aux Canadiens anglais. 
La pauvreté plus fréc uente et les revenus plus faibles deri premiers découlent 
en grande partie d'u ae dépendance uillective qui favorise la discrimination. 
De plus, l'inégalité di: revenu entre Canadiens français et Canadiens anglais 
a un caractère permanent et I ë c a i ~  qui &pare les deux communau~s  linguisci, 
queri tend même à s'accroître. 

Ces inégalités [le revenus aux dépens des Canadiene f ranpis  n'accwi. 
pagnent, wmme nom allons le voir, d'unc double domination anglwcanadienne 
et américaine que reflktent les mouvements d'homrnen, de capitaux e t  de mar. 
chandim entre le Q u  ?bec et l'eirtirienr. 



Les échanges extérieurs, 
croissance exogeiie 

et dépendance économique 





c Tout m'ovole ... Je s u i s  ovole'e 
par l e  fleuve t rop  grand, 

pot  le ciel trop haur. 
par les fleurs t rop  fragiles, 

par ics  papillons t rop  craintifs ,  
pai. le 13i.sage trop bt-aii d e  nro mère ... u 

L'étude des échanges extérieurs d'une region, si vaste ou si pcuplie soit. 
rlle, soulève des pnibli.rncj pnrticuliers qui tiennent à l'ahscnce de certaines 
drinnic: $taristiqua et i la difficulté les obtenir Aimi l'on ne  dispow pas 
dc la cornptabillsntion générale des relations économiques extérieures que consti, 
tuc' uiic balancr des paiements, et bien des rcnwi~ncments  font  dffaiit sur 
l'cirigine détaillk des importa lions ou sur le controle cxtrarégionnl de l'éco, 
nomii: du  crrritoire étudié. Cependant, l'intérèt de p;ircillii~ informations s'ect 

révél2 d;inç de nnmlmux travxu!: dc comptabilit~ régionalr c t  dans des ana, 

lyses de5 cry~rants d'éch;lrlpi)s dc' marchandises ou de services, ainsi que dans 
l'esnmcn dcs niouvcrnents d c  capit.iux entre une région donnée et u n  <nsemhIc 
iconrimique national l. 

Pour  Ic Québec e n  les renscigncnicnts sur  ses :ihariges exté, 
rieurs peuvent ic l ;~ircr  de;: politiques approyri>es de develrippement économi, 
qne. Le Québec qui a toujours ék dipcndaiit de I'extAieur pour sa croissance 
éeoncimiqui. disPost.,t,i1 aujourd'l~ui d 'un pciids, d'un dyiiamiçme, d'un coi i  

trûle éeonnmique suff i a n  t piiur taire face a u x  entrées importantes d'liomnics. 

1 .  Rkjean Ducharrnc, l'Avalée des avulés, Montréal. t d i t : i i ns  du Bé!rcr ~ y 6 7 ,  p 7 
1 .4 t i t rc  d'cxcrnplc, les travaux de P .  Bauchçt, Toblc,irrs i i ~ n u ~ n r q i i e s  : n r i d > s c  

dc L région lorraine, P-iris, Genin, 1955-  181 p.  ; W [sud,  a: Interregional 
and Regional Tnput*Output Analysis : a Mode1 uf Spxe-Econoniy 2, T h e  Revieru 
nJ Economics and S r a t i s i i c ~ ,  vol. 3 3, no 4, novtnibrz rgy r ,  p. 3 i 8, j 37 ; Pierre 
Rouvcroux, u Quelques ubscrvatirms sur les IF-lntions Scunurniques entre I'Algtrie 
et la métropole a, R c u i ~ e  d'icoiiiimir ~ o l i t i q i ~ e ,  vol. 7 1 ,  no 1, inars*avril rg61 ,  
p. 2 3 7 - 2 4 4  ; R- Jouandet,BemaJat. C o m p n b i l i i i  é c o n o m i q i ~ e  e t  cspcces régio .  
naiLx, Paris, Gauthier-Villsrs. 1964,  r i 3 3  p. 

3 .  F:A. Angers, Place de la j r m t  à cdpttal e x t é r i c ~ r  ddns L production. Les efcr, 
d e  I'tnrrir d e  la f i r vc  d capiwI rwrirreiir S I ~ T  la J~TUCLLLTC el  Ir comportrmerit d e  
i ' i c o n b m ~ t  c ~ n ~ d i c r i n r ,  Col lquc  our la po!irique indusrrielIe de l'Europe inréurée 
ct l'apport des capitaux extérieurs, Paris, ~ 3 ' 1 7  niai 1966, 15 p., ronéo. 



de capi tau~ t t  de inarchandiseç sans perdre toute initiative économique ? 
Dispose+t,il d'atiiuts iuffisants paur que çes produits, ws çervices, ses cadres, 
soutiennent la concuixnce sur les marchés extérieurs et que ses capitaux équi, 
librent ou I'emportert ,sur les investissements qu'il subit ? 

Les réponses q l ~ e  l'on tentera d'apporter à ces interrogations viendront 
tout d ' ab rd  d'une recherche des concepts théoriques qui peuvent éelairer 
notre démarche avnn: de passer à un examen dcs migrations démographiques 
extérieures, puis à Urie analyçe du cadre canadien des échanges extérieurs du 
Québec ; alors sera l i rkn tée  la structure du u'lrnmerce extérieur quéEcoik 
et nous terminerons ;.vee les perçpectives récentes cnncernant ces échanges. 

I 
Qwelqree aepecle généraux 

e l  lhdoriqueir 

A. LE COMMERCE EXTERIEUR, FACTEUR DE CROISSANCE 
??CONOMIQLE E T  DE MUTATIONS STRUCTURELLES 

1 .  LE COMMEF.CE EXTERIEUR, FACTEUR DE CROISSANCE 

Le commcrce e,;térieur a un rCle essentiel dans la cmjssance e t  des effets 
déterminants sur les structu r e 5  économiques. Retenons parmi dt. nombrliuus 
études sur cet entraînement de la croissance industrielle par le commerce exté, 
rieur une analysc sur les fortcs disparités de croissance industrielle de I 951 à 
1959 dans six pny:,. P.irrni ces pays quatre ont CU une croissance forte 
dans la période Cturlit.c, soit le J . îpn ,  l'Allemagne, l'Italie et la France, 
deux autres, les gtat ;.Unis et la GrandesBretagne ont corinu une crcistnce 
faible. Tl est peu pn+able que l a  croissance plus rapide dans certains pays soit 

due aux innovations techniques, ou au fai t  que les besains de la population 
ne sont pas satisfaitr (ce dernier cas s'appliquerait moins bien à la Grande, 
Bretagne) ; la crriimnce démographique devrait favonçiir les f i t a t ~ ~ ~ n i s ,  et 
l'importance des deptnseç publiques n'est pas rncljndre c n  Grande-Bretagne 
qu.en France OU en Il alie. 

Aucun de ce5 facteurs ne semble pouvoir correctement expliquer la 
croiswnce des pays c.2 question, par contre, il existe un  parallélisme dan5 lm 
six pnyc. entre I'évcilution dcs exportations et c.cllc de la production industrielle. 

4 .  H Denis, c; Croirsancc induttrielle e t  cuniiiierce extkrieur D, Revue d'économie 
p o l i ~ i q i r c ,  vol. 71. iiO :, mar.~.avril 1961, p. 165.188 ; égalcmcnt Raymond Barre, 
a Les échanges irternationaux comme dynamisme de la  croissance 2 ,  Reiiile éco, 
riornique, vol. 16. no 1 ,  janvirr r 965. p.  i I O  ]:P. Mokers, C~oissarices écono. 
rniques cornpnréer. ALlernagric, F r o n ~ r ,  Royaumc-Uni, 1 9 ~ 0 + 1 9 6 7 .  Esfa8 d'analyse 
s~rucritrnlc, Paris, Dunod, 1969, 274 p.  
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Le développement des exportiitions ~Iirait  la c-aux de la hausse d e  la produc- 
tion industricIlc et 1';'larjiissement du  marché intérieur ne serait qu'une r a n g -  
qucnce de l'ClarEissement des débouchés extérieurs. Supposons que pour augrniin, 
ter les vcnrcç à l'étranger de roo  o n  f a s x  dans le pays u n  invcçtiswment addi, 
tionnel de zoo. Si Ie multiplic.ateur est égal 1 3 ,  Ir revenu national augmente 
de 600. Ainsi les ventes i l'intérieur sont augrncntéeç dc 500 (6oo.100) tandis 
que les ventes I'cxtérieur augmentent de l o o  D'ciù les conclusions sui* 
vantes : 

La supériorité du  taux: Jc croisrince industrielle au Japon, en Alle, 
magne occidentale, en Italie r t  en France tient à la supériorité du  rythme 
de croissance des exportaticins industrieIles d e  ces pays, qui tous expors 
tcnt une fraction importante de leur production. 

L'infériorité d u  taux Jli croisancc industrielle de la Grande,Bretagne 
tiriit i l'infcriorité du  rythme d e  croisance de S ~ S  e x p o n a t i o n ~  car il 
s'agit cette fois encore d'un pays qui exporte une fraction i m p r t a n t c  
J e  ia production. 

L'infiriorité du  taux d e  croissance industriclle des &tats,Unis tient à l n  
foi3 au fait que ce pays n'exporte qu'une faible f r ~ c t i o n  de la production 
e t  au fait que Ic rythme de développrmrnt de ses exportations a été 
relativement lent. 

A u  Canada ou au  Qurhcc, Ic commerce extfrieur a une importance déci, 
sive et le Canada est l'un des princ-ipaux pays commeri;ants du  monde. Ainsi 
l'on ne pas surpris que le Conseil économique du  Canada insiste sur l'im, 
portancc du  çomrncrcr rxtkrieur comme stimulant de 1;i croissance, et après 
avoir cn revue les divcrs facteurs de la croissance cn vienne à dire : 

u Forcc nous est donc de cliercfier ailleurs de5 moyens d'acc>krrr la croissance 
J e  ICccinrimie. U n  des domaines à ~ x ~ l o r e r  est celui J e  l'cxp3iirion des iriarchéç 
inttrnationaux e t  de x s  effets sur les i.chellcs et la spécialisation de la prcduc, 
tion =. D 

5 .  Les facteurs de croissance luivante ont ire  160166 et exaininés : ~rinin,d'wiivr~, 
cniploi, instruction, cornpuaicion igc+scxc, d u r t e  d u  travail, capital d'entreprise, 
capital rés~dcntiel.  prcrision de la delriaride, crindirions ~Iiiriatiqiie~ sur la produc.-. 
tion ~ ~ n c i i l c .  rCaScctahun des resuurczs, Gclinoiriies d'éclicllc. A p r r i r  d r s  
Gtndcs de E.F. Dcnison, The Sources o\ Econbmic C;rou)rh in dit Unircd Sratcs 
and i l i  e Alr~rrioiir.e hejore Ur. New Yurk, Cor;i mit t cc for Eccinoiriic DcveIop, 
ment, 1963, ct e n  collahuratiun avec Jean~Pierre PLwllier, W1iY Grouilh R n ~ e s  
DiBr? : Poslu.ar Expc~icncc in v i n e  Weslern Ctiuncricr. Washingtoii, Tlic 
Bruukings Ins t i tu t im,  1967, 494 p. Pour co~ripar~isoiis canadiennes, c i .  Doruthy 
Wllters, C o n d i a n  Iricome Levels and Gruu,ih . An lntrinationol Pesspective, 
Conseil Scoriomique d u  Caiiada, étude no 2 3  

6 Conecil i.cononiiquc du Canada (C. E. C . ) ,  Cinqilir'mc cwposé annuel. Difi 
po l i  par lu rroi~sanct  C I  IC ch~ngement,  scprembrc 1968. p. 7-19, 
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1. LE COMMERCE F-XTI?RIEUR, 
FACTEUR DE MUTATIONS STRUCTURELLES 

Si un commerce eutérieur en cxpan5ion stimule la croissance d'une éso, 
numie, il tntraine égal-ment une modification d e  sa structure et, réelproque, 
ment, la srructurc dc :a production et da échanges intérieurs ditermine nne 
certaine structure du sommeru extiricur. Ces relations ont été étudiées parti* 
culièrement pnur l a  ~i:riCde 1gg;,rq63 à partir des exemples de la Grande, 
Bretagne, de I'AIlema~ne et de la France '. 

Les résultats con.: synthttigs cn un petit nombrc de concepts présentés 
wus forme de coefficic-its chiff+s te!s que : situation structureile en I 951, en 
1959 et cn 1963, améli >ration ou détérioration structurelle, wuplesse d'adapta, 
tion des structures. Pour chaque nation sont Etudifcs la structure des cxporta, 
tionr, celle de la prdiictirin interne et la stmçtu:e spatiale des échanges en 
tenant compte drs mo(lali& dc l'adaptation des éeoncimies des trois pays aux 
modificntions giographiquc; ct scctorielIes de la demande mor,diale ; la deniande 
mondiale est une varialile exogène de riférence, les variables na tionali's, échan, 
:Cs et production, sont étudiees par rapport à elle. 

Ces relations entre le développrmerit interne d'une économie et son cornd 
merce cxrkri~ur sunt sensibles également au Québec où certains Eeteurs minicrs 
ou manufacturiers (palier, aluminium) ont acquis une importance disPropor, 
tionnée Far rapport au marché qu&bécois sous la pouçséc d e  la demande améri, 
eaine et du contrôle qiie Içs Etats,Uriis exercent sur eux. 

B. EFFETS DE DOMINATJON 
ET DÉPENDA?.JCE ÉCONOMIQUE DES NATIONS 

I .  INEGALITÈ DES TERMES DE L'$CHANGE 

La situation que crinnait le Québec quant à ses échanges avec I'cxtkieur 
peut ,elle être éirlairke p;ir unc th<orie dii la d i  tcrmination des termiiç de l'échan, 
jie daiis une optique niaruistc ' Diins cctte hypothèse tout  le travail r<alisé 
dans le monde forme iine mase uniquc dont différerites fractions sont réaLi+ 
sécs à I'occasinn de Ia vente dc marchandises O. Les prix sont donc liés aux 
coûts dc pniduction et aux taux de plu~valuc.  

7. Guy Brkmaud, Eti-de s t r u i t u r e l l e  d e  la c~oirjrince en i r b n o m i c  ouvcric. Essai 
d'analyse  s t r u c t u r c l ' c  dcs ~ c l ~ t i o n s  ex i s tan t  entre le  développrmcnr intrrnc d'irnc 
économie e t  son rommcrcr cxritieur, prkface M .  Cribillard. Parifi. S. E. D. E. S., 
1966, 43  1 p. 

8. A .  Emmanuel, 1 ' 6 - h a n g e  inégal.  Er~a i  sur le{ untugonisrnes ddnr les rc?porrs 
économiqires iri~ernationaux. Paris, Maspcro. 1969, 368 p. 

9. H. Deni', c Note sur l 'Ec!tange i n i g o l  P, Ret'uc économique, vol. 21, no 1. 

janvier i g i a ,  p .  93-95. 
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Ddnj l'a Ezhangc. j r i é g a l ~ ,  les prix des exportations d e  pays riches I'em, 
portent sut ceux dcs pays mus.divcbppés parce quc Ics slairc.s Jes pays sous- 
dh-cIlîppEs soiit tr2s iu fcricurs. L'évolution dcs tcrmcs de  i'f change ticnt à cc 
que les salaircs r k l s  ont heaucoup augmenté en Europe et en Anih-ique du  
Nord e t  sont restés faibles dans Ies pays wus-clEuelopp2s. Les salaires ne sont 
a jamais e t  dans aucune mesure v comnaiidfa par des facteurs cxternes, tels que 
la demaiide étranglre d e  biens produits par uti pays, mais sont déterminés sur 
la ha* de facteurs intiricurs. 

Cet te  rlcrnière pruposition ~eri i i t  bien diffic.ile à accepter comme unique 
explica ticii, surtout a u  Qu:bcc où  Ics factcurs extcrnes sont si umnip&nts. 
La notion d'&change inégal niérice cautcfois d'être retrnuc dans ça formulation 
~ C n k a l e  pour pousser pliis   va nt l'analyse dcs relations économiques du  Qué* 
hcc avec le monJc aniéricain et  anglo*canadicn. Les rc'lations avec Icç Ëtatç. 
IJnis niettent en relief la dkpendance économique à travers l'influence des 
syndicatr internationaux (américains} dans la détermination des salaires, le 
système cles poi~i ts  de bitse amCricain.5 dans la détermination Jt.5 prix de certains 
bieiis produits ou extraits a u  Québec, les sources du  financement et le choix 
des investissements. L'analyse théoriquc que nous venons brièvement d ' e x p w r  
s'applique surtuut aux rapports entre les pays riches et les pays sous,développés, 
mais l'éclairage qu'elle nous offre sur les écarts qui  se pcr+tuent ou s'accroiv 
sent entre écoriomies est à retenir. 

P a r  ailleurs, une  étudc de  l'évolution des inégalités éconnmiqueii entre 
nations, ç'appuynnt 5ur i'évolutioii des taux J e  croisance d u  P.N.B. nu d u  taux  
dc crtiissance du  P.N.B. pes capiLa, montre que I'augmentiitjun d e  la p r d u c .  
cion industriiillz a été souveiit plus rapide dans les pays pauvres, ou de niveau 
moyen, que dans lcs pays fiches, si bien qu'il n'y aurait pas d'accentuation d e  
l'écart entre pays pauvres e t  pays riches 'O. II ri'y aurait  ni paupéri j~t ioi i  a b  
lue, ni p ; ~ u p E r i ~ ~ t i o n  relative, e t  il n'existerait aucune loi tl'inégalit; croissante 
des éecinomiz nationalcr. Cettc cr~nclusirin ne nvus parait pas évidente e t  l'on 
peut ce demander si l 'écononi!~ québécois r i r  prcnd pas d u  retard par rapport 
:tu r ~ c t e  du  Cariiida, ou si li;.c.rinomie canadienne n t  wnnaî t  pas la méme 
évolutiori s un  la compare aux ÉtatsTunis ; la quesriun mi.ritc surtout d'être 
poke  en c r  qui concerne I'éconumir québécoise e t  en  fonctions des phéno, 
mènes de dominatiun subie. Ne s'agirait41 pas alors d'un dualisme interna. 
tionaI qui acquiert une pcrrnanence à travers les rapports de domination. 

I c i .  Clsude Sarka,  < Lus iiiégaIitEs iconomiqiics entre nations tcndcr;t+ellcs à crois 
t re  ? >,, Kcvue économique, vol. 1 3 .  rio 5 ,  septembre 1962, p. 736.759. 
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3 LES CONCEPTS DE NATION 
ET DEFFETS DE DOMINATION 

Ce sont 6natemi:nt les analyses qui relèvent du coneept de  dépendance 
ou d'effets dc domination tel5 qu'ils rint été précisis par François Perroux, OU 
dans une perspective iifférente par des économistes marxistes, qui  nous sem. 
blent pouvoir le mieux éclaimr la situation de l'économie du Québec dans ses 
rapports avec le marché extérieur ll. 

Tl y aura rflet c.e domination, comme nous i'avons vu en introduction, 
quand un ensemble Pi exerce sur un ewmble  B un  effet dissymhrique et 
irréversible. abçtractioii faite de toute intention (encore que cette intention 
puisse exister) ; les c o n i p n t e s  de cet effet de domination sont la différence 
de barguining power e t  la différence de  dimension entre A et B. La situation 
dépendante consiste d;:ns le même phénomène, mais u vu d'en face le B. 

C e s  rencontres internationales inégales et ces rapgorts de force doivent 
être pris en considération l a .  Ce concept d'effets de domination, ainsi que le 
concept de nation, seniblent pouvoir le mieux aider à inkrpréter le &au de 
relations écononiiques extérieures dans lesquelles est inséré le Québec. En tant 
que foyer d'une culture originale et d'un peuple au destin particulier. en tant 
qu'entité saci~poli t i~uii  disposant d'un etat aux pouvoirs incomplets niais 
cependant non négligeibles, le Québec peut être mnsidéré comme une nation 
visd,vis d'un cemain riombre de relations extérieures. De toutes maniEr-, ce 
concept de nation y ~:xplique déjà de nombreuses réalistions et plitiques 
d'ordre économique et  aidera à mieux situer les problèmes auxqueb sa popula. 
tion est confrontée ; e n h  ce qui s'applique sans peine au Canada tout entier 
tmuve aussi souvent siin application, avec plus d'acuiti meme, aux f a i b l w  
et aux projets propres à la situation queiicoise, à sa dépendance économique 
comme à a préférence de structure. 

Dans l'ordre proprement économique. une nation eat un conmct étroit, 
une sorte de coniplicité, entre un appareil de production et une popuz 

1 1 .  Prançoia Prrroux. r Eaquisae d'une théone d e  I'tconomic dominante B, f r o n o -  
mir appliqur'c, avi il*septembre ,946  ; Samir Amin, 1'Accumularion d l'échtllr 
mondial<, ae Cd., 1 P. A. N.,Dakar, editions Anthropoe, 1 9 7 1 ,  6'7 p. 

1 1. AndrC Nicolaï, r Approche structurelle t t  eUet de dominarion. U n e  application : 
la Tunieie B, Rcuui: économique, vol. 7 ,  no 5 ,  septembre 1956, p. 738,755. 

1 .  a Dans h course aux matières premii-res e t  aux débouchéa. un centre industriel 
s'entoure d'un grcupe généraIemenr stable de fournisseurs e t  de clients. k a  
relations économiques internationalea se concentrent donc autour de  quelques 
pôles distincts. D e  ceite façon certaina pays deviennent la chassr d'une 
p ~ l ~ ~ n c e  éconorniclue, d'autre8 restent longtemps le t t r rain de  rtncontre dee 
intéréte oppoeés dc deux purseances. S i  donc on prut à l a  rigueur diatinguei 
globalement i ~ e  dwergences de plans dea centres industriels e t  de  la périphérie 
moina évoluée, on  iie peut oublier qu'une aorte d'intégration verticale donne  aux  
deux cûtés, si l'on peut c'exprimer ainn, une carte supplémentaire. 3 (Jacqueei 
Pariteau, a N d e  siir i'aménagemene des espaces émnomiquea D, T 'Acrul i t i  ico- 
nomiquc, vol. 30. 110 3, octobre-décembre '954, p. 477-488)-  
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latiiin histonqur Ccttc complicité engendre u n  rcndsmcnt économique 
tGs ilcvi triut les piys wuhaitcnt des interdépendances fortes e t  c'est 
la qucztinn de l'écnnrimie international2 en r y70 ; clle doit tenir compte 
dc la nation ". 

Ainsi Franc;oi.: Perroux veut attirer l'nttcntinn aür lii rialit; économique de la 
iintion et :lussi sur  scs limitcs ; il en prliiac Ics siiaciurs tlc. cette façon 'Y 

i )  L'ne nation est uiic eoiriliinaimn d'ç  industries m, d 'c.nwmblcs d'acti, 
vit& fcoiiomiques, le contcnu, la dinicncion et le conplage dc g s  agri- 
lrultuces e t  de ses industries, comm;ind;int la structure dc :a balancc 
zwt>rizure et sa capaciti: d'influencer autrui  ou çon aptitudc 3 Ctre 
~nfluzniée par autrui. Les nations à industries sporadiques, nu scrni* 
indurtriclles, ou organiquemcnt industrielles sont, respectivement, dan5 
des position5 difftrentes à I'extrtmz, quant à lenr dépendanee à 1Cgard 
d e  I'extérieur 

ii) Une iiatioii, cn cc qiii canLcrnc IJ localiration de ses activités, est une 
conibinaison d'espascç pnIari-C.5 [p~iints de eroissariee et de dévcIoppe, 
ment J et d ' a x a  dc traiiçporii e t  dc. développemeiit. Suivant Iri nature 
et la plaee de cc5 Cl;mciit<, la niilion exerce des actions hors d e  ses 

frontières c t  eri rctpit dc  l'extérieur. 

iii) U n e  nation et une combinaiçon d e  groupcs économiqurs c t  finan, 
cicrs : elle en tire une capacité d'inflner ,q's partcnaircs d 3 1 ~  le jeu 
international c t  de résister aux  influences qu'il5 trntcnt d'cxcricr sur 
clle. 

iu) Une natiari posséde uu non une place financière. Quand  elle en 
pon?dc une, crllc,c.i traite d'nne devise i plus oii moiiis grand rayonne, 
mcnt international [devise dominante, devise clé, dcviw forte, ...]. 

Sans doutc le Québp; nc posède  pas tuus ces ~ t t r i b u t s ,  surtout ceux de 
la souvcrainets, et pour cette raison i1 scra rcsitiic dans m n  eontexte canadien, 
mais il en posède  suffisamment Four qu'il suit pris également eii considération 
mmme nne cncité nationale qui conditionne cc subit u n  certain nombre 
d'&changes extérieurs. 

1 4 .  François Perroux, interviewé par Rogcr Priouret, IIExpunsi~n,  nn 37, ianvier 
7971,  p .  ~46,159. 

1 5 .  Fran;ois Pcrroux. Indébenriaricc (le I'éconorriie nationale e t  irrterdépcnduni< d c s  
narions,  pari^, Union genéralr: d'éditions, a 10.18 1, 1 9  7 1 ,  p. 20-21. Cr dernier 
ouvrage contient la définition suivaiire de la natiun : c en~cnible de  relatinns 
procliaines ( tcrriturialemen t. ~ ion~rniqucii icnt  et socialement} entre un appa rcil 
de production et  une population ->. 
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M:iis la taille, la dimension d'une nation a é~a1rrncnt des conséquences 
économiques importantes qui ont et? 6tudii.r~ a u  solloquc de 1'Assmiation 
économique internatin:iale à Lisbnnne cn I 957 16. Selon Knznets, la a petite 
nation B est eclle dc rrioins de ro millions d'habitants (soit Su ktatç indépen, 
dants) ; les nations gS3ntcs scrairnt la Chine, l'Inde, I'URSS, Ics J?tatç.~nis ; 
les grandcs rrations selles de  plu5 de 4 0  millions d'habitants1'. Ponr Marey, 
unr nacion est pctirc. quand ellz a un haut degré de dépendance à l'égard 
du cornmcrse extiric'ur IR, peu de dEbauchLs pour ws exportations et une faible 
contribution aux échaiiges mondiaux. Pour Scituwski, elle est définie par des 
critèm iritcrnes de pro~duction, c'est*à,clirc selon la possibilité pour le marché 
inttrirur d'absorber C U  non la prcidustion optimale des çecteurr; lcs plus 
efficaces de I'Economi~ natio~ialc. Priur François Perronx, la a petite riation B 

est un firat ne contenant pas d c  r ressources mobilisables rapidement par 
les quasi-mécanisrncs du marih? de la concurrence hhrc ; elle n'engendre pas 
une demande locale r:ipidemcnt croisante par la pnipagation çpontanic des 
investimc'mcntj additionnels et dcs con~ommations additianncllcs B .  

Ainsi, tonr à tclur, la e p ~ t i t ~  nation 3 est situ& quantitativement et 
qualitativement lg. Dans w n  ouvragz sur I'indi.pendancc de ia nation 20, 

François Perroux cite, selon leur pmduit iritérieur brut. comme petites nations 
à structures faibles, ;.us1 bbieri li' SC.n+?gal, le Niger ou le G a h n ,  que la 
Colombie, le Pérou, is: Chili ou 1z Guatemala ; parmi les petitca nations à 
structures rclativc'mc'n: fortes sont cité: la Hollande, la Belgique, le Luxem. 
b u r g .  Dans son analyie, uric petite nation est une nation faible, et voiei cornd 
mcnt se manifeste cetie faiblcsçe : 

i) Ses coefficients de commerce e~dr i c ' u r  sont élevés, mais la structure 
de sa prduetion e t  dc son exportation est sunceritrée. Elle donne rclativc- 
nient peu J e  prorluiti par comparaison à l'éventail de5 produits d'un grand 

16. Compte rcndii par E. A. O. Robinson, The Economic Conseqiience of r l ic  Size 
Na r ions,  Londr0:s. MacMillaii, I 960. 

17. hi:chèlc Saint,Maic, 6: Les relst ion~ entre  le ccni rncr i t  cxtèrieur et l e  déveIop- 
pcment : le LIS d e  la zone franc 2 ,  Cohicrs d e  I ' ISEA,  série P.8, no 136, avril 
r963, p .  184 c t  su:v. 

18. Cette ~ i t u a t i n n  piésente des dihciiltés pour  la  prévision et la : 
r Comment  iii~irrj:cr Ica i . ~ r t s h l < j  cxt6riciires dans  les perapertives o u  dans Ife 
p l ~ n s  nationaux q i  I 5c vciilent ~ n d t i ~ l t ~ f s  e t  ouverts sur I'extérieur. v (Jean Bénard, 
c Réacaii des  ichanges internationaux ct pIanification ouverte B, rArcualiid éco, 
nomiqiir,  vol. 39, nos 3-4. octobrc  r 9 6 3  + mars 1964, p .  5 3 7 , 5 8 0 ) .  

1 9 .  Ibid., p. 15. 
ao. Une analysc i . c~ r i imique  d e  la petite nAtion c.it prc'sentcr par .4nroine Basile, 

Commerce exte'rie.17 ec déuelofipement d e  b peti ie narioii .  Ess,ii sur les carir 
trainres dz r ~ x i g ~ ï t i  éconorntque. ~l ièse  (sricnce ~ c o n o m i q u e ) ,  Paris, 807 p. ; 
ou u Coinmerce cxt i r icur  e t  développzmrnt  de l a  petite nation B, $conornie afipl i .  
q i i le ,  vol. ::, no"..-!. 1970. p. 337.384. 
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Ces effets nsym?triqucs peuvent Ctre ai&ment illustrés par les donnéea 
du commerce extérieiir du Canada ou du Quéhc .  Il s'exerce en effet dans 
leurs échanges, avec .es f i t a t p ~ n i s  en particulicr, une emprise de structure 
que P. Perroux a défnie comme B: une combinaison des actions asymétriques 
exercées plus ou moins durablement par un sous+ensenible A sur un mussenseni, 
hle B qui tendent à suxtituer a la décision de B, la décision de A 2a 8 .  La donii, 
nation totale ou partielle, le leadership, l'influence unilatérale sont autant de 
fornics de cette emprise d'une structure sur une autre. En face de cette empris~,  
une nation peut vouloir développer une stratégie de l'indépendance et une préfé, 
rence de structure 

Dans bien des cas, la charge de la preuve du caractère anti,éconrimique 
d'une politique d'indépendance, c'est-à-dire d'une politique tendant 
à la inise en auvre  d'une modalite forte de l'interdépendance, devra 
être rejetie sur les firmes géantes, les groupes financiers puissants et les 
Grands qui ont I'intérèt le plus évident à interdire cctte politique. La 
stratégie de la modalité forte de l'interdépendance ne sera évidemnient 
jamais puremen: défensive. Elle se définit dans la moyenne ou la longue 
période par un programme ou un  plan indicatif et actif de la nation 
tendant à réaliszr une structure préférée. Cette préférence de structure 
s'oppuse à la structure prritiquement impo&e par I'étranger exerçant 
à sori &néfice propre ses influences et ses emprises sur l'appareil de 
production et le marché 23. 

Une volonté de structures préférées se manifeste de plus en plus forte, 
ment tant au Québec qu'au Canada anglais, et la pression s'accroît c h q u e  
année Je  ce courant que I'on a appelé nationalisme économique. Dans ses 

manifestations les pli-s éclatantes, ee courant d'opinion existe aussi bien en 
Ontario qu'au Quéh t -  mais avec des fonnes différentes 24. 

22. F r a n ~ o i s  Perroux, Indépendance de l'économie iiationale e t  inrerdépoidance  dihs 

nations,  p. r rg. Le concept d'emprise de Btrucrure a donné  lieu à u n e  série 
d'étudea présentCi:a dans  u n  numéro spécial de la  revue ficonornie appl iquée ,  
vol. a4, no 4, 1971. Parmi cea études o n  retiendra : Christiane d c  R i b e ~ P r t e r s e n ,  
< L'exemple canac.ien d e  I'emprise de s t ructure  >, p .  847.870 ; Mahmoud  Abdel ,  
Fadil, B. Modèles  jynarniques d'intraveraion d e  l'économie dans  les pays e n  voie 
d e  développement w, p .  619.658. 

23. François Perroux,  Indépendance de I'économre narionale e t  i n l e ~ d é p e ~ i d o n c c  der 
~1atiort8, p. I 38. 

a .4u Canada  angl i is  Wal t e r  Gordon CL Melville Wackins  e n  sont de: porte. 
parole aejrz difl'éienrs car ce çouraiir d e  pensée est pr tecnt  aurri bicn dans  Ics 
milieux univrrsitaires que  syndicaux e t  dans  certains milieux d'amaires ; il se 
nianifeste darir tous les partis politiques, au tan t  chez Ics Iibéraux ( r a p p o n  
Herhert G r a y )  qiic chcz Ics cnnservateurs, enfin il an ime  l'aile la plus  radicaIe. 
a U'aflc p., d u  N P. D .4u Québec, ce courant  d'opinion ect Urie constante 
d e  Fon hifroirc ; certdinrl: r>a l i~a t ions  et certains programmes des partis tradi,  
tionncIs qui sc F O ) ~  succEdé ;IU p ~ u v o i r  relèvent dc c c t  csprit  ; Ic programme di1 
Parti quéhécnis cri cst Fans d r i i i t~  i 'akrmat ion la plus sysrimatiqur. 
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O n  réali(;cra mieux les r a i m s  de  ces nouvelles prises de consciencc en 
prenant c o n n a i ~ q n c e  de la situation des échanges extérieurs d u  Canada ou 
du Quibcc, mais tout d ' a b r d  nous allons nous arr t tcr  au 6 l c  décisif du  
capital hiimaiii parmi ccs échanges. 

I I  
Dee mlgrat lcne  dhmographlquee exthr leurse  

d&lai.orablee au Québec 

L'importance di1 capital humarn est décisive dans un processus de 
~lévt'loppemcnt et lt7s rnjgr;~t:nns ~lxtGricures q u ~  connajt le Qu;bec ont  suffi* 
sammcnt d'ampleur pour affccccr des stratEgies ds dk\.cIoppcment. La masw 
nctuelle dc la pap~ilation qufbi.coisc canaJicnnc-française est conçidérablz ; 
c'est le prnups francophonc le plu5 important après 12 France, mais ce Groupe 
cst relativciriznt faible en rcgard de l'Amérique du  Nnrd a n g l ~ s a x o n n c .  
Tout  ce qui coiiierne wn ~hifFre absolu qui dépend des migrations extérieures 
e t  d c  son taux  J'acirdirrcmcnt naturel, ainsi que tout cc qui touche i ça puiv 
sancc d'nsçimi!atitin des éltirients allogéncs 93nt d'iine importance vitale pour 
qon exi?tznec, vin ipanouiçsement e t  son avenir. 

Done l'importaricc dr  la m . î w  dc ln population zanailic.nnc,fraiiçaise 
p.Lr rapport i l'Amérique anglophouc. par rapport au Canada anglais, doit 
retenir ll;ittcntinn tout autant que I 'hornos~ni i t~  ilu peuplcmcnt du  Québei .  
Eii effet, wu1 lc Quchec subit moins fortement l'érosion assimilatrice au monde 
nnglophone, par In  m n s e  dc sa plipulation i plus d e  80% dc !anpue françaix,  
,rlrir:: quc dans II-.: autrcs provinres l'anglicisntion s'cffcfc.ctuc à u n  rythme erois, 
Adlit ?Y Enfin la c p i i l i  t6 de b pripii1,ltion niierantc (iiivcau d'i.duc;ltion, sa nt;, 
comyhcnce pr:ifizsioniicllc) vicndrn rcnforic r r i i i  affaiblir lcs c h a n ~ e m c n t s  
quaniitatlfs. 

A .  C n u T  E T  A V A N T A G E S  
DES M I G R A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  

Lc rAIz dcs migratirins intcrnatirinalc5 d:ins le renf(irccmcnt ou I'affai, 
hlissemt.nt d u  cnyitïil humain d'un pays cst rswnticl. Cc type de migration 
cst actiiclIemcnt à niotivacion $conornique des pays pauvres ver5 les pays 

25.  Robalrc Morin, I l r n m i g ~ ~ i ~ r i i ;  ;lii Cdnlrda, Moii~t;al, pdi t iuns  Jc I'Acrioii natici, 
ri.ile, 1966, r;z p 
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riches. Une étudr pc,rtant surtout sur  l'Europe occiJentale contient des 
considPraticins génér~lzs  qui nous intéressent ici. 

A qiii profite 1'- inmigraticin I Pour les paya richcç, Ies immigrants cons. 
titucnt dcs facteurs ~uppl6mentairc.s de prclductinn ; pour les pays pauvres, 
l'hornrnr r r t  siirtciu t i!n consommateur c t I'iiniriigrant signifie unc h u c h e  en 
miuins à nciurrir e t  des mandats e n  plus. On a pii ivaIuer Ics iriandats drs  émi- 
grants entre r 5 et 15 1% du  salaire, ct iin Grèee les eiivois de5 travailleurs sont 
plus importants que  Ics revenus de la marine ou du tciurisme Mais les 
rapatriements d e  rrvt nus vers les pays d e  départ scrajcnc en définitive d e  
faible amplcur pour 11.  pays riche. rnoiris de I 76 des importntions de blens et 
slimiçes en Allemagne d e  1962 à 1 ~ ~ 6 6  

L'homme est Ie capital le plus précieux mais il est  difficile e t  i r i t c r c ~ a n t  
d'en m~i~i~ i t rc  13 k: vjleur  économique B ; eIlr est au nioins égale à ccllc du 
salaire vcr& et ccipérieure mêine pour les travailleurs qualifiés et pour les 
emplois déficitaires, à quui i l  faut ajouter l'économie de formation et son 
amortissement. Le coi  t J e  I':ducation d'un individu est élevé dans un pays 
dcvelopp:. O n  doit tenir compte d u  eoïît dc revient absolu d'un Iionime d e  
sa naiss.ince à l'âge d e  la production ç t aussi du  coût des  enfants mens avarit 
d'arriver i l'âge d e  la (en pays dCvcloppi. I ~ L  du coût total). 

O n  peut interyi'étrir Ie calcul du  coût absolu de I'homrne au sens de 
minimum vital et d'homme maehine à produire, en tenant u m p t e  du  mût e n  
besoins physiologiques ct en Formation professionnelle. Le eoût peut corrcc. 
pondre aussi à la frai;tiori des Jépcnscç familiales ayant couvert ics besoin; 
pwpreç d'un inimigrarit ou  au nioiitant des revenus suppl2mentaires pour que 
la famille np souffre pas dç Ia venue d'un enfant .  Les Ctudes siir lc sujet 
sont nonib~ei~ieç,  les 3ases des calculs varient e t  le5 r;suItats plus encore ; 
pour certains, un hornme dc 18 ans coücerait 3 à 4 ans de travail, pour 
d'autres, il atteindrait 8 ans et demi de travail. 

L'immigrant proStc à 1:i collectivité tout entière qiii le reçoit mais, parad 
doxalcment, il est reçcenti comme u n  coÙt pour son logement, sa formation 

26. G. Abraham-Prois, < Capital humain ct migrations iri loriiarionale~ >, Rcvuc d'écc- 
nomie polirique, v i l .  74, no 2 ,  1964,  p. 526,554. Pou: le6  alc culs de  l a  valeur 
économiquc de I'h.>mme, Louis Lerctaille, les Clioix Eudgétoirts, Paris, P. U. P . ,  
r Dossiers Théinis .>, 1971, 95 p. 

27.  H. Bartoli montre qu'cn I t a l i e  les transferts otficielc J'Gpargne-s dus aiix érni. 
grants ont représcnré, de  1946  à 1457, près de  5 %  des iniportationa c e  p r A  
de r 5 %  du d é h c r  de  la balaiicz curnniercialç ( a  Analyse e t  sigriificat~uu dcs 
migrations de  inai:i~d'muvrc 1, Ca!iicr.t dr I'LSEA, Grie AD.6,  no 1 7 7 ,  sepleni- 
brc 1966, p. 1 6 9 )  cl. également, Vincen :~  Li Uorini,  e Capital liumain ct migra- 
t i ~ u a  internrs cn Italie s .  Lconomic appiiquéc, vol.  1 4 .  no' 1.2. 1971 .  p. 113,158. 

28. Jacques Bourri~.ct le3 6ihange3 inierriattoiinux ( l i ~ j s  indi~sirioliris),  Paris, 
P. U. F., rDosslrr ,  Thiinism, 1971, p. 12. 
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ct lcs services cc.illcctifs ==, Cependant on peiit coasid:riir que le pays développé 
en rerircra le plu-, d'a~ant;igc.s puisqu'il bsnéficie gratuitcmtnt d'un factmr de 
pmductjrir: ; cc. ii'est quc dans I'usagc ult:rjcur de cii fnctsur qur p u r r a  
ivcnt ucilcment ;i FIiara!trc une cert,iine h p I i t 2 .  

En az~irnii:liit paya d'ininiigratiuii i pays dtwloppé ct pays d'émigration 
:i paya mus d?vclripp> oii n.rn:irque quc Ics p.zys dtvelnppés ct soui,dévelopFes 
Sint 1:;s par  lin flur d'hoirimcs ct un  flux de capitiius. et l'échange E n t h r i e  
inEgnlrmcnt aux deux cnt:gorics dc pnys. Cct ichange pru t  se rééquilibrer 
par uni: irn~i-iigr~tion tcrripriraire, le rctciur d'unc main,d'reui,re fornice deve, 
r imt lin .~cquis pour le pays de départ,  car la déficicricc dcs p ~ y ç  souç.dCvelq~~ 
p;s n'est pas li. irianqire de capital niais p l u t h  Ir mnnqiic d'hnmmcs au niveau 
dcs petits cadre.:, rcrhni~ien.;~ rnain,d'rriivrc q u ~ l i f i k ,  ccintremiiitres, dessina, 
tl'urs. 

R.  IMPOR'TANCE DES MIGRATIONS EXTE RrEURES 
AU CANADA 

Rejinr~lons mnintei1;lnt qucls nppl ou ~ ~ u d l e s  pcrtcs quilntitativcç de 
niaiii-d'rruvr: lc QuZbec cnrin~î t  du f.iit dcc courants niiyr;itoireç cxdricurs. 
S. . - ,i >i l ta  tion AS+?: p:~r:i:uli?i.~* rt  sri:, r.>ic< yn r~li-f i i i  l n  ir;r:u;int d ' l~is  
.(in clintL.xt: canadit.n. Lc Canadti est crinni1 pniir rcccvcjir biinucoup d'im- 
migrnnt.~, mais i! 1ioiirr;iit I'Ctrc tr,ut nutniit par I'irnportançe de s in  cmi, 
gtntici~i qlii peut ail;.r ju:qii':! ,iririulcr tous 16s yains d<mrigrapliiques de I'im, 
migrat:on, comn?e cc {ut si >isuvcnt Ir: ( 2 s  drpuis uri sli'i'lc e t  ccirnme ce f u t  
c!icori* It cn? cn :~ ; ih l  ï t  ~ 9 6 ; .  .Au cciurs dii la p>rir-dc ~ g s r , r g ; ~ ,  rii ribgmc 
dc t r k  f~7rtcs t1iictu;itirin:: dniis [ c i  ,zrriv;e~ d'iniriii!;rantç (iinrnigration brute),  
tandi..: qiic 1'~niigrntiriri cit d'iirie nsscz p n d c  stabilité ", 

I,'ii,i-I~ul.ziitl d u  flrit Jcs nrriv.:iits tient i dl.; A-nement5 divris : pcr, 
S ~ I I I I L . ~  dl\il~c>c,i ~ I F T ~ S  1;) SurrrC, f ~ ~ r t : :  ti111x dc c l i ~ r ~ ~ r  clan:: certains pays 
d'Eirrope j~i*c;ti'nu rn1iiL.u clcs ;iiiiiét.î I115n. grand k n r t  du  niveau de  vis, 

p:i~urie de rrnr,ir llcurs sp2ci;i IiLi a u  C:iri,idn, rff ii!:!i'j liongrois, puis t~liéqiizs, 
imini:rntioii dr  Britnnniquc~ :i l~ cuiti dc l a  cri>< de 1956. htiis 1c.s 

irrinriiniqucs dc l'Eui.01i~ ciccid~rit.ilc. ont r P J u i ~  I'inGrSt p u r  le Canada ct . , c.nt.raiiic iiric dimiriution nctte dcpuis 1967. Ceperidant liis I iypnthtm leç 

14 Runia L);ruphin, Irr Options econc~:nique.s A r  2 i i i l i e c .  hIoii~r&l, Éditions d u  
Jour, I Q ; L >  r q  3 p. L'aurcur prirciid que lc r: T: imda ncc(ir2c plus d'n;dc etrcc, 
ii\,r i i 'E~! ropc  par sa ytiliriqiii. d'irn>iigr,irion qu'il rieii p r m u r c  ni: Ticr:-Mondc 
1<8ii< forrric dc p r A r  ci, d,- drin! De I 9+t1 i r 146!, environ 7 u ( >  des i n l m i ~ r a n t s  
qi11 SC C t d h l l S  au Cnnatla ~ . c r . ~ j ~ . t \ t  Jt. I'Europe :: ( p .  r z z j .  

3 0 .  C.  E. C ,  z [ i a ~ r i è m c  crpns.2 cririucl. L'icb,iurir ie ~ . i i i a t l i e ? i n e  rier a~riiécs r960 
alix 1i2.iée.r 1970, O ~ t a w a ,  ~:pre~nbrc .  1967, p. 59-61. 
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plus ricentcs d'ici I 980 une immigration brute annuelle d'environ 
160 orio personnes e t  u:le émigration brute de 60 ono wit un gain, une irnrni, 
gration nette de roo ooo personnes par an3'. Il s'agit d'un rajustement à la 
hausse de l'hypothèse d(: I 967 qui prévoyait annuellement I 50 ooc immigrants, 
80 ooo émigrants, soit iine imnugration nette de 70 ooo personnes. 

C. DES MIGRATIONS EXTERIEURES NÉGATIVES 
POUR LE QufiIiEC 

Si le Caiiada peL t jusqu'à pkscnt  espérer des gains de population, la 
situation i c e n t e  au Q ~ é b e c  est ~ l u s  ficlieuse, et  depuis 1968 i'émigntian 
vers l'extérieur de la prnvincc ncutr~ltçe l'immigration qui, elLe,mème, décroit 
depuis 1965. comme on peut le voir dans le tableau XLW. Du point de vue 
linguistique et culturel, les effets des migrations extérieures w n t  également 
inquiétants pour le Quésec. 

Cette émigration a atteint iine telle ampleur que du iPr juin rq6y au 
rer juin 1970, la popl-latan du Québec n'avait augmenté que de ~ g o o o  

TABLEAU XLIV 

Pop?il, t i m  e l  ? H i p b t i o n  (2uébec .  rg4(i,197 r 

immigration 
brute 

accroiv venant 
population n iissances Fcment d'autrcs migration 

année (en  milliem) vivantes décès naturel Pays nette b 

Excluant celle venant d'a ltres provinces. 
b Incluant celle venant d ' a ~  trea provinces. 
SOURCE : Gillea Lebrl, B o r - z o n  I qdo, p. 1 1. 

I r .  C. E. C., I'fconomi,. i 973,1980 : éiudra. Ottawa, 1971, p. >oT>1 
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habitants5* ; eri 1970, la population du Québec n'a augmenté que de o,~$% 

contre 1,5% au Canada et 1,gcjo en Ontario ; rappelons que de 1950 à 1960, 
le taux moyen d'aiigrnentation avait  étS de 2,6% au Quebec jS. Parallèlement à 
l'émigration accrue, l'effondrement du taux de natalité, qui pase de a6,8 pour 
1 ooo habitants en r 960 à I 5,3 pour r ooo en 1970, en est aussi la Caux. Depuis 
1968, l'immigration nette ne contribue guère à I'aecroiss~ment de la popu, 
latjon 34  3. 

11 faut enfin retenir I'evolution démographique divergente du Québec 
et de la grande province anglophone, l'Ontario, qui est une évo1ution cornpa, 
rable à celle que i'on a déjà nntée 3 propos des inveçtikwrnentç a u  des revenus. 
En quelques années, au Québec, le taux annuel d'augmentation de 
qui était d'environ 1% par an est tombé i environ 0,4%, tandis que celui 
de llOntnrio se maintenait le plus souvent à environ 2,55F, ainsi qu'on peut 
le voir clans Ic tableau XLV. Cette évolution est lourde dc conkquence suc 
l'avrinir du Que bec comme sur t'avenir collectif des Canadiens français. Voyons 
ses effets dans le domaine culturel et linguistique. 

L'originalité du peuplement du Q u é k c  par rapport i toutes les autres 
provinces canadiennes existe aussi dans mn immigration relativement impcir, 

TABLEAU XLI' 

- - - - 

variation de natalité mortalité ~ c ~ b ~ e m e n t  
population % o/oo O/OO naturel o/oo 

Québec 

1465 1,8i 
1966 1.69 

1967 1 .sa 

r 968 I ,OI  
1969 0 4 6  
1970 0 . 4 8  

Ontario 

L!7 
2.55  

2-70 

2,30 

>,un 

1.48 

Québet Ontario Québec 
.- 

1 1 , z  20.9 6.R 

19-0  rq.0  6,7 
1 7 . 3  ~ 7 . 8  6,4  

1 6 , ~  17~4 d,7 
6 ,  17~6 6,s 
1 5 3  :7,7 6.8 

Ontario Québec Onrario 

' Le taux de natalité du Québec lraucophone est inférieur à la moyenne québécoise 
préscncée ici. 
SOURCE : Québec, ka Sirirition économique, I 970, p. 28 (population au ter luin).  

3 3 .  La Sitution économiqut, Quibec, Ministére de i'lndustrie et du Cnrnmercc, 
Direction des études économiques, 1970, p. a: 

> 3 .  Gilles Lebel, Horizon 1980. Ilne étudc .tur IICr:olution d c  I'ë'conomrc dit 2 u é b e i  
de 1946 d rg63 c c  sur ses , b t ~ ~ p e c l i u c s  d'ai:enir, QuiLec. Ministite dc 1'Indiis. 
trie et  du Commerce., 1970- p. I O .  

54. Ia Situalion Cconomiquc, Québec, Miuistère dr l'Industrie et du Coiiinicrce, 
ig70, p. 175.18:. 
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tantt venant Jc E'rani:~ et  de. pays frsncophoncs. Alors que l'irnniigration 
provenant d e  la France ne joue qu'un rôlc tout à fait négligeable dans les 
autres provincts canadiennes, au Q u é k c ,  il est arrivi: pi'ndant qiielqucs-unes 
des années rkentes qii'cllc çoit en tête de  toutes cclies des autres pays. En 
1967, en ayant fourni au Canada ici I z z  irnmig-rants, dont 7 987 au Québec, - 

Ia Franc,: avait appnrb> au pays en unr seule année autant dc popu1ation 
qu'en plue d'un siéïlc cc demi qu'a dur6 la Nouvellrl+France ! Environ 80% 
dcç immigrants frnnqais se dirigent vers le Quibec oii ils représentent ccpen- 
dant unlr part mineur: de I'cnxmble des immigrants ; cn 1967, 17,470 du 
total, en 1963, 16,5%, ct I'enr'mbie des pays francophones fournissait près 
dc 3076 du total de5 irrivécs au Québecgs. 

Cependant, la fc rcc d'attraction d u  milieu anglo-québécois qui contrele 
1:i plus largc part de  la vie éconrirniquc et  des emplois, la langue, les habjtudcs 
et le pi>ids dc I'enviroiinement de 1'An;irique anglwsaxonnc font que depuis 
des années la maioritt de5 immigrants au Qukbcc s'assimile au gmupe anglo* 
phrinc, et  depuis quelrlues nnnks  cette assimilaticm ne peut être cornpende 
Far I'accroissement n a t ~ r e l  surtuut du fait dc la chutc du  taux de la nataliii 
Drpuis un sièclc, le C2uébcc a pu maintenir une proportion de Canadiens 
français approih.înt dt 8 0 5  du total dc la populatiim et ligèrenicnt supé, 
rieur à 807; depuis le recrnsement de 1941 ; ce taux, bien qu'en bais2 légère, 
u t  encore maintenu de justesse, d'ap&s les r&ultats du r ecen~e rn~n t  dc 1971.  
G t t c  stagnatirin a u  Qufbec siaccmnp:igne égaIcment d'un déclin absolu ct 
relatif vis-i.t-is de I'enjemble du Canada où les taux de la  p h d e  de 1S7i  
à 1901 n'ont jamais E1.é retroiiv;~ ; ln population quii.Mcoisc atteignait alors 
un pcu plus de 100/8 de celle du Canada Cette Eilolutii,n du  rapport des 
f~rc 'ec entre les deux oimmunautés lingui~tiquec d?i Canada ne peut manquer 
d'nvoir de loiides con:équcnces sur lcs plans cul turcic, wi'iaux, économiques 
r-t politiques. 

À cct égard, Ic Québee n'a fait que subir une politique d'imrnicration qui 
\bisait à &duire Ics efft.ts J e  l'expansion dimugraphique du Canada français 
ct à aecmitre 12s furctc numériquea de  1;~ population anglophone pour affirmcr 
le earactèrr britannique du Cana da. Même si des politiquc,s récentes et  certaines 
mesures dans le domaine de  I'imniigrntion ont une insyiriition d i f f h n t e ,  ii 

3 5 .  Anniurirc du $uibec, I 971, p. 196. 
36. Rriaaire Morin, I ' l~imigrarioii au Caridda, p .  68  ; Annuaire dir Canada, 1969. 

p. 165 ; la Situaricn économique, Qutbec, Mrnistére de l'Industrie ct du Com- 
mercc. 1970, p .  11: De plua, Ice resultats du recensement démographique d~ 
1971  ont  montre qiir la populatrnn fraricophone s'anieni:iae partout s u  Canada. 
Dc 1 9 6 1  i 1 9 7 1 ,  1i.o francophones passcnc dc 18, t % à 2 6 , ~ s .  de la population 
canadienne et de i i,i% i 80 ,7% dc la popiilarion québéçoisc. Ils dirniuurut 
en pourccntapc dana  toutes Ics provinces et tcrritoires sauf, ironie d u  sort, en 
Colombie hritannique où  Ir taux de francophones paFre dz 1,6% à 1 , 7 %  
(Stniistiq,~c.Canat!a, bulletin quotidien, 1 5  avril 1972, p. 3 ) .  
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scmblc improbable de  privuir des modifica t i ~ n s  ~cnsiblcs dc I'i-quilibre actuel 
d a n s  un proche avenir ct c=.la malgré 1c.i prEfEr.,nces a f i ~ h i ~ * s  par ccrtains 
milieux des gnuverricments lEdf ra l ou qu2bScoir Ainsi Ic Quéticc francop honc, 
et Ir Q u h h ~ i  tciut entir7r. voir son import,incc x r:duire, ct  c ~ l a  c n  grande 
partic wus  1 '~tfet  d'unc immigration qui s'anglicise '7. 

Si les inburcments mjgratoircs clc p o p u l a t ~ o i ~  (;rit une 1mport;inçe pri- 
m o r d i a l ~  dans les rapports di! Québec avec lc rnuiide e s t ~ r i e u r ,  I r 3  kchanges 
de m:ircIiandiscs, de rrvicc..: ct cle capitaux sont 2galeniznt intpurtants pnr les 
cniprises s t ructurel lc~ auxquelles il:: donncrit lieu tout cn  :IlvLI;irit le dyn:imisme 
et les poten tialir;? d'unc écoiioiiiic. Pour  i'eri:rrnblc dc. ces c:changcs, 1c Quibec  
doit Strc situ; dans le cadre géiitral dcs échangcs du  Canada avan t  d'?ire 
exnniiri: e n  pnrbcuiier. 

111 
LQ dlimSnation d m  Edats-UnSe 
sur IPB relut ions économiques 

inlernrilionalen du Canada 

Par l'importance de ses cxportationr, le Can.irln al: p 1 . î ~  parmi Ics prin, 
r i p a x  pays coinmcrqantç clu moride ; il riçcçupai: Ic Cie rang inonrli,~! c.n 1969 
t a n t  puur  13 vnlcur filclhale que pour le chiffre du  eaminerce par habitant '". 
Les r xportntiirins c; in~dicnnrs  çorrcspiindznt à cnviron la inui t ié  des hisns 
produits et Ics impcirtations à la mciitiS des bicns consrirnmi.~ nu Cariacla. D e  
19j5 :i igfii, Ic volume du çonimercc extérieur a eu tendance P croitrc i uri 
taux i pçu pr?s deus fuis plus Elevi dc: celui d e  ln pruduction réelle par 
Ilcr.mnne ; ccpi.ndant, iiric qu in~a in i l  clc pays o ~ i i J < n t n u x  o n t  eu lin taux 
dc crci i~ancz dc ln productior; rc'elle pnr emplnyé sirpCrieur à cdui  du  C i n a d a  
(cnvircin 2,5 :A) e t  un  t aux  de  croissance dc.s ~xporra t ions  ;g:r/cincnt supérieur 
au  Cannda (rnvir:~n 6,5y/E 3 5 ) .  Lc rapport cr.t &oit cntre ln eroissancc. du  
ctimmcrce extiricur cc I'nii~inriicatioii dc 1;i i~iirct i b  it*, ;lusri lt- C o n x i l  
>conornique souligne que U. Ia çroiççancc dcs ~rcportations et dcs inipcirta tions 
contribue à une utilisation plirs éficncc dcs resairrces prlidiictives, periiict unc 
plus grnnde spi.cialiration e t  aidr i réduire Ics clili:5 ainsi qu ' i  accrriitre le 
rcvcnu récl par  habitant D. khi: rxaniinom d;ins 5c.5 graiides lignes lc corn, 
niercc e ~ t i r i e u r  canadiefi. 

37. La population québEco:~c d'origine hr i t ann iq i !~  dirninuc ;ictuellcir;cnt a u  QiiE, 
bic  : de rg61 i tg?[, cllc paFTc Jr r ~,J<;L 2 1 3 ,  r % ,  mai?  Ics imrn i~ ran t s .  
d ' o r i ~ i n e  ni  analaiae ni française, passcv  dc 5,C;'.;$ t 6.:5 a,;, inh,,,rs darcs 
( ~ : ~ l i s i i q i r e ~ C d ? r ~ i d a ,  bulletin q u ~ o r i d ~ z n ,  1 ; avr i l  r g72 .  p. 3 ) -  

38. Canada igTa, édition franqakc,  Orwwa, Bureau {>dira1 de la s t a t  <tique, p.  198. 
39. C E. C., Sepcièmr c r p e ~ t  annuel. Les dit'crrcs Jorrnt.5 de In cra,irrance, C)crawri ,  

septembre 1970. p.  81.  



A. STRUCTUR.5S ET POLITIQUES 
DU COMMERCE EXT~RIEUR CANADIEN 

1. STRUCTURE :3U COMMERCE EXTERIEUR CANADIEN 
PAR PAYS ET P A R  PRODUIT 

Au cours des anrizes 1960, les exportations connaisselit une forte hauw, 
clles triplent de  1960 à 1970 ct atteignent 16,s milliards de dollars en  1970, 
et pour la premiEre fois cette croissance est due à l'accroissement des expord 
tations de produits inc ustriels finis (40,2% du total en 1 9 7 0 ) ~  et à une 
amélioration de la balance commerciale qui vient compenser le déficit accru 
de celle des w-v icau .  La destination par pays des exportations montre b 

TABLEAU XLVI 

Pourctniagr e t  valei~r dcs exportations canadicnnr r 
dc divrrr groulits dc prodiLts. par pays d c  drs t i~ t ion  (1969)  

groupei  de prodiiits pays de destinaaon valeur 
(en pourcentage ) (en pourcentage) totale 

(en  millions 
L U .  R:U. C.E.E. Japon autres total de dollars) 

produits de 
l'agriculture 
c t d e I a p ê e h e  ro,o 4 r , 7  17,s 8,6 6,7 35.5 loo,o 1186 

matiéres indus- 
trielles brutes t7,o 5 5 , 7  9.6 12,6 4 IO.: iou ,o  3474 

matifres indus* 
rriel!ei mani- 
formée8 35,6 69,5 a O 4 , 4  ta." ~ o o , o  5 sqr 

produits indus, 
criels 6nis 37,4 86-8 1,4 r , ?  0 . 3  9.8 iuo.0 5 6 3 0  

cnscmble de6 
produita et 
matières 100,o 7 t % o  7,5 5.7 4 ,2  11.6 i o o , O  

valeur par pays 
de  deatinaticn 
(en millions de 
dollars) i o  556 I r r ]  851 616 I 724 14 870a 

a Comprend les erportarioiie d t  certains produits particuliers non indiqués riipirément. 
SOURCE : Conaril éronomi.~ue du Canada, S~pt ièmr cxposi d i i n i ~ l .  p. 86. 

C. E. C., Scpliimt rxposé annuel. Les divnicr  lormrs  de la croirrancc, p. 85 ,  
et  ~ r u t l i i m r  n p o ~ i  ~ n n n i l ,  1972, p. 61. 

41. C E. C., Sixic'rnr cx,to~é dnnwl, 1969, p. 89. 
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prédciminnnzz écrasante des Etat~Unis  qui en  absorbent 7 1  % en 1969, suids 
de la Grande-Brctagiic avec 7,jGjo. de la C.E.E. i six pays, 5,7% ct du Japon, 
4,1 P/o ; les autic5 pars SC r2partiçsent I r ,67$ du  total ". Les principaux parte, 
naircs comrncrciaux et types de prdui ts  c x p o d s  par le Canada apparaiwnt 
d~ ins  1e tablcau XLVI. 

En ce qui crincerne la balancc des paiements, il est pr$vu jusqu'en 1980 
un excdent Jans la balance des marchandises, un déficit dans celle des 
çervice: rt un léger déficit au niveau de la balance des opérations courantes 
Li. dihçit de la balance dcs grvices est dû en particulier au r rmburxmcnt  des 
intérêts et dividendes sur les invcstiaçenicnts réaliks surtout par les Améri, 
cains '4. 

1. LA POLITIQUE DOUANT~RE CANADIENNE 

Deux caractéristiques ont marqué l'histoire de la politique douanière 
ianadi~niie ; tout d'abord la stabilité ~1ativcmt.nt grande dcç tarifs, ensuite 
l'offre de la riciprocité par les 6tats-Unis chaquc fois que le RoyaumcsUni 
cessait d'offrir de5 arra~igemcnts préfércnticls 45.  L'année 1879 reste celle d'une 
étape dicisive par la mise en place d'une pli t ique d0uanii.m c nationale ip 

protectioniii scc. Daiis les annfes I 9 j o  le protectionnisme se renforce, un 
régimc préférentiel entre les pays du  Commonwealth voit le jour. Depuis 
1945, la tendance est à l a  IiEralisation dcs échanges ; en 1947 est conclu 
i'accord du GATT puis lentement apparai~cri t  d'autres réductions douanières 
multilatérales 4G, cr: particuulier les dicisions issues des négrxiations Kennedy 
de 1964.1967 : 

Lcs grands pays SC sont engagés à ah i swr  leurs droits sur 70% d e  
leurs importations impsables non agricoles, et la riduction moyenne 
s'est établie à environ 35% des taux existants. Dans la majorité des pays 

4 1 .  C. E. c . ,  Sept l ime  expost aiinuel, 1970, p. 86. 
43.  C- E. C., Sixiimc exposé annucl, septembre r969.  En  r97oAt971, le déhcit de 

la balance des opérations courantes a'est transformé en  bénéfice par suice d'une 
hausse exceptionneI1t des r~por ta t io i i s  vcrs I1outrt.,m+r (C. E. C., n(cuvi2mr 
exporç annucl, p. 61). 

4 4 .  Sur la balance des pxements du Canada, voir ;.galement Arrnirnire du Canada, 
1972, p. i 3 0 1  ; Claude Germain, c La balance des paiements internationaiia d u  
Canadaw, 1'Actwlité erui i~miqiic ,  vol. 36, nn 3 ,  rg60.rp61, p .  420-448; 
Claude Germain, 6 $volution des exportations canadiennee seloii Lee tégions et 
les zones monéraircs B, I'&rirnli~4 économrquc, vol. 36, na 4, janvierarnars 1961, 
p. 666.680;  Bernard Bonin. a Sur quelqucs changements dc structure récents 
dans Ics relations ~onin~crciales  du Canada r .  I'Actiw!r& économique, vol. 43, 
no j. octobre,décembrc 1967, p. 563 e t  suiv 

45.  Roma Dauphin,  lrr  Options é~onomiques  du q u i b e c  (cf. chapitre premier). 
q6. Jacques Paritcau. < 1.e Canada e t  GAïT w ,  1'Actrrnlirt éconnmiqw. vol. 3.1. 

no 1. j u i l l e ~ ~ n e ~ t e m b r e  1 ~ 6 1 ,  p. 1 ~ 8 . 3 ~ ~ -  
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industriels ci1 1972, les droits à l'irnprirtation de la plupart des produits 
industricls ne dép;i:rerant pas IO?;. mfnie s'il reste encore quelques droirs 
asez élevés 

Enmre qu'il faille cons direr que la protection effective est en général beau. 
coup plus forte quc Ic taux nomiiial peur la plupart dcs produits manufac, 
turfs Ie. Mais les mesurcs prorcçtionnistes ak,ricaines de 1971 ont mis un 
temps J 'arr t t  momentarié cette évolution. 

Parmi Ics proh1è:nes repérés par le Conseil économique du Canada 
YP trouvent + la nice3iii. Jc. meilleures ententes sur le comnicrcc. des produits 
agriciiles. I'actcnuation LIES distorsions non tari(a ires du coninicrce, les préfé- 
rrnces taribires ghi:ralis>es au profit des pays en voie dc développenicnt, la 
mdificatirin du régirnc de tarif yr>f2rentiel et les pmMtrnes de 1'entri.e de la 
Grande-Bretagne dans lt Marclié cnmmuli. Rappelons quc les exportations vers 
la G:ande+Brrtasnir ne I cprésentaient plu5 que 7.5 % du total, les importations 
moins encore. qu'ellcç tcndcnt i ç'ameniiiser relativement et qu'actuellement 
le eommercc cxr>rieur ;ver: les six pays fondatcurç de la C.E E., ou avt7c It 
lapon, tend à prendre plus d'importance. que eelui avec la Grnndc.Rretagnc. ''. 

1.c Canada ee vrit cibligé de tenir compte de la miçe en pIacc de 
vastes mareliSs de pIus de roo miIlions de consommateurs c t  de reconsidérer les 
projets de librc.,é~hange avec lcs f i t a t v ~ n i j  ou plusieurs pays industrialises. 
PInsicnrs accord; spkianx de commercc ont été réalisés avec les g t a t ~ ~ n i s .  
cc: azc~irds assurant un match; inrégr; i certains produits industricls td s  quc 
l'accord dc 1965 sur I'aiitomobile, l'accord sur 1n production de défensc, 
I'aecord sur le Ftrolc brut. Tou tefuis, les droits dc douane canadiens dans bien 
des wcteurs wn t  çui5saniment é1evi.s priur que Ir Canada puis.<< être considéré, 
parmi les pnyç industn'a~iGi, comme un pays i hants tarif+. Les tarifs s'aceom- 
pagnciit de coûts trop ehcw des produits: finis industrielç et d'une produ- ~ t i o n  ' 

faiblc, peu spirciali&e, a i l s  coûts unitaires t.levi.s, maigri. les avantages du cOté 
des matières prcmiéres, de la main,d'rr.uvrz et de Saecès à unc teclinologic 
d'avankgarde. 

Le Canada est paivenu à freiner l n  1ibérali.satinn des -?changes au cours 
des nlhoci:itiun~ Kennccy en r2ussissant à se faire con:idércr comme un cas 
spi.eial, ie  qui lui valui de a ne pas concéder une coupure proponionneIle 
de SI.; tarifs et  de jouir d'un taux élevé de protection applicable à certains 

47 .  C. E. C., Scptième e ~ p o ~ :  ariniiel, 1y-p .  p .  88. 
48. C. E. C. ,  2uatrièmc rrposé annirel, 1967. p .  I 74.1  86. 
49. Environ l n  à 2 5 5 >  dea ~xportations du Canzda vers la Grande,Bretegne setnient 

lorteniciit t n u c l i ~ s  d u  fair de I'cntrée dc Id Grande-Bretagne dans l c  blarchi. 
cornniun. Mais cela le repr i~cntc  qu'environ 2 %  des exportations totalcs canaT 
diciiiies duranr la  période dc transition de cinq ans (C E. C., I'Economic 
1972,1980 it;idc.r, Ortawa, 1972, p. 1 3 1 * ~  3 3). 
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biens comme Ics textile3 et les ilh~ussures a. Mais l'évoluticin des échanges 
entraincra sans doute cles rclarions plus furtcs entre le Canada ct le reste 
du mande. En mtnic tcnips, un assiste i uri trîle grandis2r.t dcs firmes pluri, 
nationales sur lcqucl on aurd à revcnir. 

3 .  DI?PENDANC.E DU COMMERCE EXTERIEL~R 
A L ' ~ G A R L )  DE LA CONJONCTVRE 
E T  DE LL4 POLITI(JUE DOUANIERL AMERICAINE 

La part priifrindér?rite des échangcs du Canada avec les Etats,Unis 
en funt une économie dépendante t e s  relations canadci+américaint.ç rev;trnt 
donc la pliis grande importnncc et les effet': de dominatiun exercés par le 

voisiri du sud .ont nomhrcux et  puiss~nti  >'. L"iu tlucnce écononiique américaine 
w nianifeste dc  niulriplcs façons tellej que la propngatioii de-s syclcs au Canada. 
la propritté ct Ic coritmlc d c ~  industries, les ententes donanières et les tiens 
spndicaiix 

La pruprigaticin des cycles écour~miques américains s'effectue par les 
inipurtntiun.~ aux Etats.Unis et. au cour:, des tmis rkcessions de l'entre+deux 
guerri.?, l'infliiençe ami.r!;raiiic apparaît crimme le facteur dominant aussi bien 
en r r ~ z o + ~ g ? r ,  I c):g-19;; que 1 9 ; ~ .  tg38 ; la grandc déprrssion, la 
çontractiun é~iaiiomiquc du Canada et aux Etats,Uni.; a ;té trcs rcsgciblante et 
très i i l c  Dans I'aprés,giicrrc quelques change nients sont appams : en 1949, 
conime cn 1904 d'ailieurs, Ics rkcescicns amEricaines on? cu peu d'cffets au 
Chnada ; l c ~  rccessit lns canadiennes ont été plus douces et plus courtes qu'aux 
l?tats,Unii : parfois 1cs points tournants du C a n ~ d a  ont coïncidd avec ceux 
deç EtntsSUnis ec ils Icç orit plus criuvcnt précédés q ~ ~ e  suivis. Mais les fitati, 
Unis ne wnt  pas la seule source de perturbations d'urigine extérieure et en 
195 3'1954 le dkIin des envois outrc~mer de ciriales a compté davantage. 

La politique dauanière d:s f i t n t j + ~ n i s  a accru leur emprise sur le 
Canada. L r s  Ptnts Unis ont é t i  l u i ~ ~ t t . m ~ s  pmtectionnistcs, il i'oiit étL Jt: façon 
cuntinuc de la guerre dc Stce.<sion j 1934 où sc. manifeste unc libéralisation 
pru=rcssive  CF échanges i partir du Rrciprocal Trade Agreement Program 
de cette mEmc année ; les ententcp hilatéralrs avec le Canada s'effectuent eri 
I r ) j 5 ,  17;F. 1945, puis multilatérales dniiç le ciddrc du Gatt à GenL've en 1947, 
Torcgii:i y cn 19 j 1, puis Je nouveau des ententes bila térd1t.s juqu'aux a n n k s  

5 0 .  Roma Liauphin, ler Oprio7:s cconumrqu~s du Z ~ i b c c ,  p. 28. 
5 I Eernard Guodman, T w o  Deptndeiic Ecbi:,rnres. C ~ n a d a  a n d  Australra, Toronto 

et Mclbournc, C.~nndian Insri~utr. o f  I[ii~riiacional Afiairs . c~trnpte  rendu dane 
Thc Canadtsri jourrial of Economics  and PnliiicaI Srrence, vol 3 3 ,  no r ,  i ivrier 
1967, P. 1 4 8  

5 2 .  Irvirig Brecher et S .  S. Rcisrnan, Ics Relortan~ économiques canado~ame~icaines, 
étudc préparce pour le sornpce dc l a  Carnmiiiaion royale d-enquéte sur les perr- 
pecrives écrinorniques du Canada, Ottawa, 1 uillet r 957, 3 6 7  p. 
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lieu d'implantation ilt: la recherche, du recours aux brevets étrangers, dc la 
formation des spbciali;teç, de la répartition des marchés extérieurs. 

a. LES INVESTISSEMENTS A M ~ R I C A I K S  
MARQUENT LP, CROlSSANCE 
ET LES SïRUC'TURES ÉCONOMIQUES CANADIENNES 

Une étude des caractères ct des effets de i'investisscrnent étranger à Iong 
t e m e  au Canada montre que k le capital étranger est largement rcspcnsable 
du déveIoppement de l'économie cariadienne et de sa structure aztuelle sd 3. 

En effet, des montant; considérables de capitaux se çont d é v c d  au Canada 
e t  le capital étranger atteignait, en 1967, la somme dc 34,7 milliards dc 
dollars prnvcnant en rnajarit; des É t a t ç . ~ n i s ~ ' .  Le tableau XLVII précise 
l'évolution de ces invt~stissernents au cours des dernières aiinées. 

Cette m a w  de capitaux danne Iieu au contrôle par l'étranger, surtout 
américain, d'une part importante de secteurs clés de l'industrie eanadiennt. 
Le tableau XLVIII niontre que ce ccntrôle est alré en s'accroissant depuis 

TABLEAU XLVII 

Capirau* dt r~nger l  d long t e r m e  inverris au C~noda ( 1 9 4 5 * 1 ~ 6 7 )  

capital capital autres total de  I'invev 
britannique américain pays tissernent étranger 

(en milliona (en miIIions (en miIIions (en milliona 
année de dollara) % de  dollars) % de dollars) % de  dollars) 5 

3 399 1 3  IP 1 5 5  76 2 315 1 4 8 8 9  100 

3 3 3 r  11 ~ ~ ~ 8 8  7 8  1 3 8 4  I D  z 6 i o j  r o o  

3 4 7 6  1 2  1 7 4 4 3  7 7  2 4 4 8  11 "1367  100 

3 4 9 8  r r  3 3 3 0 5  78 2 7 0 4  I I  ' 9 5 0 7  IO0 

l ~ t 8  I O  1 5 7 3 4  Bo z 8 ç o  I O  3x091  100 

3 5 7 6  I O  18 o j o  Bo 3 096 I O  34 701 r o o  

SOURCE : B. Bonin, I ' lnues~i~rrmrnt é ~ ~ a n g e r  à long tcrrnc 4u Cawda ,  p.  98, et 
A n n u i r e  du  Cariada, i p : ~ .  p. I I I ~  

56. Bernard Bunin, I'lzvertissemerit i t rangrr  à lorig rcrmc nu Canada. 
57. Annimire du Canada, 1972, p.  r 312. Dc leur ctté I rs  investissements canadiens 

à I'étranger atteigiiaienc pour la même annér 8.8 milIiards de dollars. 
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1926 Ce.pi.nàant, la dEpendancz de l'ésonomic. canadienne, sur le plan des 
cntrcrc d~7 capitaux pnr rappcirt à Ia forrnatron brute de capital, serait moins 
f i~ r tc  qiic dan: la période antérieure i 1939 53.  

Les 6ta tç+Unis pratiqiicnt t raditiaiinellemcnt l'investissement direct ct 
la Gr,ind<,Bretngne, qui pr2fCrnit les invcstiscrnents dc portc.fzuillc, est 
venuc piogrcssiveirient aux invr.iti.seiricnts directs. q u a n t  au Canada, cxpord 
tntcur dc capitaux pendant quclqucs annies, i l  cçt devenu importatcur de 
capital dk'puij I 950 Toutefois, malgré Ics apparcnccs, Ics Canadiens invcs. 

TrlBLE14U XLVIII 

Poi r r r rn lu~r  du coiitri;lc Ctranger, pilis américa;ii 
dans rrrrsines inLlirsrlies cuiiadiennes ( r  926, r 963 / 

industrie rn;inufacturière 3 5  i8  4 3  5 1 57 59 50 
minrs t r  affinage 38 4 2  4u 5 1  60 6 r  !9 
pétrole r t  gaz natiircI 69 73 7 3 74 
cliernins de Icr 3 3 3 2 z z a 
autres sorviccs 10 36  34 7 3 5 4 
coral y compris le cornmercc 1 7  21 25 38 31 3 3 34 

puuirriicage d u  contrGle américain 

ind i ic t r ie  iiianufacturièrc 30 3 1 39 42 4 4  4 4  46 
minra ct affinage 1 1  ? 8  37  49 5 1  5 3 5 1  
pGrrole e t  ~ a z  natiirel 67 67 64 62  
chemins de ler  3 3 3 a 3 1 2 

autres ce rv ice~  IO 1 6  24 7 4 4 4 
trital y compris Ic ccini~icrcc r s  19 11 i q  26 26 37 

Sorjure : Canad ian  Dalancr i961*1p63. p. Sr ,  et q u a ~ ~ c r l ~  Estirnates, I ~ P  trim. 1966, 
p. 16 : B. Banin. les I~ivestisremenrs i i r a n g e s a  à long terrnc ri i l  Canada ,  p. I D I .  

58. Les clrinnFci lcs plu: réc-çiitcs p r t k e n t i c ~  dans le rapport Hcrbcr t  Gray  montrent  
q u e  le contrùlc nmcricain çonriniiti d c  s'acçroirre ; il aiigri:cnte réh.uli>remenc de 
1 9 6 s  i 1968 ( c f .  Anniraire d u  Car iu ,~a ,  197.3, p. 3 5  e t  d ~ i v  ) 

59. De 1 9 5 7  à 1964.  les foiids provenant  d c s  Eta tsLnis  passent de 26 i s%, l e s  
pruhts r.!in\.c,tis pnsseiit de 35 i 4 1 % ,  I'dmartissemeiit dc  16 3 0 5 ,  e r  les 
Ilinds proveiiaiit du Canada,  dc  r:, i I 75; ( U .  S .  S u r v e y  O! Cicrrent Businesx, 
ci& par  K. Levile, la Capifirlatioii i ra i iq i i i l l c  : la mntriniise anicr r id inc  sur IL 
Canada, p r é f ~ c c  de Jacques Parizeau, Qii ibcc f r  Montréal ,  Éditions d t  1-Hommc, 
rp72 ,  p.  182). O n  peu t  cons:dérer que  Ic C s n a d a  ct même le QiiEbrc ont alors 
des quanrit;s ~ i i f i h a n t r ~  r lc  capital aiiroclitoiie. 

60. Bernard Bonin, x Le! muuveiiierits internationaux Je capitaux : Ic docsicr cana* 
dirii  r ,  1'Acliroliii i i ondm iq i i e ,  vul .  40, nn 3 ,  octrilrs dfcenihre 1964 ,  p .  5g4-606. 
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en outrc quelques socittés qu'on sait effectivement depcndaiites d'unc 
xiciftb mère qui dkticrit moins J z  50% de lcur capital-actions. De ce 
fait cette iatégorie comprend toutes les succursiles non coristltuées d a  
sociétés Etrangércs au Canada aiiisi que toxtcs les filiales propriétés 
exc!urivcs dcs sociétés étrangércs de mêmc qu'un certain nombre d'en- 
trepriscs dont la société rnérc n'a pas çon sGge au Canada et dtticnt 
moins de  la totalité de lesr capiral~aetions. 11 rxiste aussi un nombre 
relativement faible. L!< sociétes canadiennes dont plus de la moitié du 
capital,actions est dEteriue d;iiis un même pays étranger oii n'existe pas de 
wciCtF rn;rc. Ces cas exccptionnelp FE Ijmiti'nt aux çociétéç dont on 
erort que lc contrôle est exerc: par les non.résidents ". 

Pour crlnnaitrc la réalité Jc5 contmles 11 faut faire appel à plus de nuances : 

4 on peut ndditirinner dcs créances et des dettes ; on n'additionne pas d a  
crintrfiles et de5 pref is io~ 3. 

L'invzstissement étrariger avait atteint en 1961 un stade déjà plu5 menad 
iant "'. Dans La période rgfis-1960 cnvirnn r ( iF> dds la formation brute de capid 
ta1 fixe vient de capitaux étrangers ec si l'on y ajoute les capitaux accumulés 
a u  Canada mais contr6li.s par dcs intérèts étrangers, on olitient les pcurcentages 
du tableau XLIX. Et il c5t alors permis de se demander : 

Lorsqu'rin n ttcint des puurceritagcs semblables à ceux que nous venone 
d'indrquer, lorsque ehaque annéc Ic déficit de la balance des paiements 
sc. nimbine à l'autofinancement des sociétés étrangères déjà en place, 
alors un en arrive rapidement à un scade où les g-rands plans de décisions 
dc l'entreprise privée risqucnt de ne plus refléter que des plans étrangers. 

65.  Cariada's Intcrnaiiorial  Invcstmcnt Posii ioi i  : 926 - r7~q ,  Ot tawa ,  Bureau fédéral 
d e  la S ~ J ~ I ~ L I ~ U E ,  p .  24,  o u  Irving Brechcr et S. S. Reisman, Ics Reiatt~ns icono, 
miqirer cun~Jo~~mér tcn ines .  p 96. 

66 O n  iiotera u le paradoxe d'une croissailce rapidc d u  coiitrôle et d 'une  décrois, 
sance d e  la proFnété .  Le rhpatrirmcnt des  titres de chemins de fer e t  de scrwicei 
pub1:cs a peu a f f c r t i  Ic contrôle de l';[ranger daiis Ics r n t r ~ p r i s c s  canadietines. 
A u  contraire, 1'accrnis:cmcnt relatif de  la  propriété étrangbre des  mines et dcs 
manufactures  s'*sr répercuté p a r  une  haiis6e & pev pris analogiie di] coiiuiile 
r e l ~ t i f ,  en raison ilti caractére direct dc CF genre d'investissement. B (Jacqiiea 
Parizcaii. a Les iiiv~:stissemcnts ami.ricair;$ conr-ils dcvenus iine m e n a c e ? > ,  
I'Actiuiliré écuriorniqiir. vol. 31 .  no t ,  avril-juin 1956, p. 140.156 ; comrnen. 
tdircs s u r  Canuda's Inlcriidriunal Invrsrmcnt Position 1926,191jq. B. F, S., 93 p.) .  

67. Jacques Pariteaii ,  I Lee invesr i~sements  é t r a n ~ e n  à long rerme et la structure 
industriclle canadicnne .., Cdhie~s dc i ' ISEA,  c i i l l q u c  I r anco ,~a i i ad ien ,  série HS, 
no  7 .  dfcrmbrr 1961. p.  t d 5 + r A r .  

6 8 .  Entre  1 9 5 7  er 1965, les seuls capiraux amkricains auraient  é t é  inférieum à 
1 5 %  di: la  F. B. C. F. ; ce raiix scrnit mi-mc dcsccndu au,dessuus de 10% e n  
1967 ct  1968 (C laude  Ryan. a Le c~p ica l  i t r a n g c r  et les illusions de  ccrtaine 
hommes politiques a, le Devotr, 1 4  mare 1971 ) .  
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En 1957, le caj~ital autochtone ne contriile plus que 385% dcç grandes 
activités mntriees qui: sont l'industrie çecondaire. minière et Ie çectcur du 
gtrole e t  du gaz ; 1.r~ 2ecteurç les plus dynamiques sont les plus eontrGIés 
par l'hranger. Le5 c,ipit~ux arriéricains sont les plus nombreux d u  fait du 
voisinage, du genre dr  vie similajrc, de la stabilité politique e t  des taux d'in- 
tiréts plus élevés au Canada. Les cntmpriscs amfricaines ont I'initiativc des 
stylcs de produits et c.e pu bIicicé, avec Ilisquelç !'eutrepriçe anadienne ne peut 
rivaliser. Facc :i c c t t ~  sicuation, I'Etat camdien la i sc  s'exercer les règles d u  
jeu capitaliste, et les entreprises, quelle que mit leur origine. peuvent definir 
librement leur politiqle d'invc5ti:ament et de sans zurvciIknce ni 
fircaliti: particulière Og. 

Ainsi par leur mas-ce, Ics investiçeemerits directs étrangers ;.u Canadâ 
remettent en qucstioii i'aucriinomic de di ci si on^ des gouverriemcnts, et c'est 
Icur forme la plus noderne et Ia plus Jynamiquc, la grandc unité inter. 
territoriale, qui cntre rn conflit avec I'etat, 

TABLEAU XLIX 

Findn reinent de la loriiiatioii dcs in u e r t : s ~ c m r n l s  
pdr Je; capilaux forirni~ O U  cant~ÛIé~ p d r  I ' i r i~nger  

moins les muin, Ics 
en % iv.vestissemente 

dca inves, 
en % inv~stisrcmcnts 

pér:odes 
des inves, 

f a i t s  par  Ice 
tissementa fairs par I t s  

tissements 
Canadien? à 

bi ute 
CanaJicns à 

neta 
l'étranger l '&ranger 

SOURCE : Jacques Par i tcau,  û Lcs i i i ~ e s t i s s c x c n t ~  Erranscrs f l u n ~  terilie cr In  structure 
industrielle canadienne * Cahiers de I'ISEA. colloqiic tranco,caiiadien, série HF, nb 7 .  
décembre I 962. 

69. Et l'on peut repiendrc  une cunclusion de Jacques Pnrizeau en , 9 5 6  : c On 
pellt dire d u  Can. idl  ce quc c c r t i i i i s  aflirmrnc de n î s  jour5 au  su!ct J u  Cdnada 
(ranîais; u n e  auionomic politiqi:e, qui  n'est pas accompagnée d'une Ltrraine 

autonoiiiir éconorrique. est u n  niasque. 11 c.r iiiii~iIe d e  répondre que  ces cond 
cepts d'autonomie mir un  SCIIS vaEue. L'dutmorn!r:  est indifiiiiersble t m t  qu'rin 
I L  poséède en ~ i i r t i e .  Ellc ac déhnir for t  bien lorsqu'ellc n 'cxi~tc plus. > (Jacques 
Parizeau, a Lcs wvcstisscnients aniSr.cniiis sont-ils drvcnus u n s  m c n l c e  ? B, 
I'AriuIiré iconomiquc, vol. ga, no 1, avr i l~ ju in  1956,  p. 1 5 6 ) .  
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C. L A  DOMJNATION EXERCFE 
PAR LES FIRMES PLUR 1 NATIONALES AMERICAINES 

La fortc pr?sence au  Canada de ces firmes plurinationalrs a pou& là 
plus qu'aille.tirs à lrs ctudier dans Irurs origines, leurs principes, lcurs secteurs 
d'opSration ct leur poids par rapport aux gouvcrnement ales 'O. 

Si l'cn prmd comme critère les firincç dont Ic contenu est étranger au 
mclins à 5 u s  dans les ventes totales, 1;s l'actif, 11's cmpbyés, la pro. 
ductio~i  outre~nier, ori trouverait en 196 j, à partir dc la liste de Fri~tune 
xulemcnt onze entreprises amcricaines. Aussi In définition suivante a 
propnke : 

Une eritrcprisc i'st plurinationale lorcqu'elle ne fait plus de  distinctions 
entre IES nffairrs n:itionalrs i un plan glr:h,il d'action ct lcs y iirti.grc 
entièrement. Le percoiinel administratif di1 bureau chef acquiert une mcn* 
talité pluriuationale Jans se5 conceptions et çes responsabilités. Une tclle 
entrcprix serait réceptive i i'idEe de se Jir igcr vers un contriile et une 
propriité iritern:~tic.naux de la striicture J r s  entreprisc.5 ". 

Cependant, la  plupart des firmcs plurinatiorialcs o~it  leur siège aux etats. 

Unis et l a  plupart des socictés n12rcs ont tcnrjancz i favoriser Ic pays d'ori, 
pine ; pnr cxcmplc, si dcux pays ont un exc>àilnt J e  capacité dc production et 
dc main+d'c~uvre, on t'avnriscra l'espansrori dans le pays d'origine. Le centre de 
coritrfile x r a  la inci2tC d r c .  l i richcrcii: ct 11- c12vm:lrip;-icrnerit seront pour la 
noci>t;-mère. de  r.i?m: qcc !cj cl~cisions d'4:'ipurter. Lcs dircctivc.i couserriant la 
h;il.~rilic dcs pnicr;i:nrs ani.:.ri;,iins priuri-r::t q'rscrcc.r :bu dltrinicnt J'autrcs pays. 

Lcs enquCtc~. effeçtuks ai: Québec siir In ~rill'riEté ct la Ferformance 
dcs eritrrpnses ont montri conibien ln nntionnlit;. du contrôle d'une entreprise 
inflr:aic sur la valcur njoiitéc, la dimenqron et la prodiictivité 12. II n'est donc 
pas indifférent qu'unc eritreprisc wrt aniricainc, canadicnne,anglaisc IIU canad 
dicnnt.,frnnl;aist: Ainsi le fa i t  qu'une eritrcprix soit canad~ennc~fran~aise 

70.  La Firrnr plurinarionalc, numGrù spécial t lc  1'Aïtuÿlité économique, vol .  46 ,  
no q, ~ n n v i c ~ m a r e  rg7r , égalcmerir Colloque iiirernariunal sur Ic firme muftina* 
t i o i i ~ l c  e c  Ic naii~a~lisrne,  Monrré~ l ,  Uniitrsiti .  McGiII, compte rendu dans 
le D e v o i r ,  36 aoùc 1971. 

71. 1. A. Litvak ct C. J .  Maure, u Cansidérationr srir la firme plurin~tionale i, 
I'Artiuliti écnnornique, vol 46, no 4 ,  janvit.r,iriars 1971, p.  613.636. On 
rztiendra iga1c1rienr ccttc définition dc 13 iir:ne niultinal'ona!~ : a organisanon 
r<gic par dts ponviiirs dolit I c j  ~ r ~ i v i t S s  transEresscnt Ics fronti6rcrr des 
EtatwmtIuns r t  I C S  rGqIeineiitnir-ns édirtEcs par c:ix 3 (André Clérnenr De, 
cbufli, s Firmes muIrin~rionaies ce prospcctivc du rystcrne in~ernatiunal W .  Am+ 
lyre er ~ré i i i s ion ,  vol. r q ,  no 5, rg?i, p. rz6qJ.  

71. André RaynauId, s La propriété et la performance des rncreprises ,, I'Aciunliié 
économique, numiro spfcial, vol. +6, no 4, janvicr,iriars 1971, p. 6 ~ 4 .  
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... l'a a n d a m n é e  à naître ddns un certain milieu institutionnel, dans un 
syst2mc de pnh relatifs qui lui est particulicr. dans u n  réseau d'in. 
formation propre, dans un ensemble de Gglis  Ei~in!cj, tanfaires, syndi, 
cales, pol i t iqu~s toutcs circunstanccs faisant  qut les entreprises canaT 
d i c n n c ~ f r a n ~ a i ç c . ~ ,  amLric.îines ou  japoniiixs se diçtingurnt \cf. unes 
des autres selon la nationalité du  propriétaire. 

Les cnquètes ont  mis igalcment e n  lumière combien : 

Les différences J e  productiviti rt de çpCcialisation interindustrielles 
peuvent tenir à un accès plus ou moins libre à l'information suivant les 
propriétaires, i les  imperfections sur Ic marché du  capital qui rcndenc 
c e l u i 4  moins rnlibile que nous le siippciwns d'liabitudt., i une Ggrégation 
[au senc dt. I'inimobilité) dr3~ m~rcliEs d u  travail, 3 u n  accès plus ou 
moins libre à In iechnolocic, à des capacités de rtaction au  changemcn: 
différentes, k un plan e t  des éwnaniies d'entreprise de nature et d'im, 
portancc différentes, e t  pourquoi pas, à des fnctcur. de langue, de cul, 
ture et de  déve-oppement des sociétés 

Dc nombriiux aiitcurs merrent de l'avant les performanceç de la grande 
firme étrangère, mais r n  peut tclut dz mèmc être sceptique sur leur cfficacid : 

Ce+ firrncs apprrrent d u  capital nécessaire mais à u n  coût plus Ilevé 
que Ies gouvernrmcnts p u r m i e n t  paycr. L'apport technologiqut. dont  
clles sont cause sr réaliserait tout aussi bien par des accords J e  sou* 
traitance e t  par la construction d'installations ultra-modernes par des 
firmes spécialisée; dans ce secteur. Les t t ,cfi~iiq~es administratives qu'elles 
apportent ne çaLciit pas toujours bien 5'in tégrer au contexte local. Donc 
la justification dl: la raison d ' a r e  d e  ces firmes ne saurait être que super, 
ficiele 74. 

Pourtant les firmiis plurinatimalcs ont >té considérées comme véhicules de 
transmission internationale de la techualagie 7 5  e t  les Nations unies o n t  
6tudié comment les eni:mprises publiques e t  privées des pays industriali&s ont 
pu communiquer des t onnaissances techriiques aux pays . sclus~dévelop~s e t  se 
sont préoccupPcs d e  la formation de; autochtones 'B. Examinons, dans le cas 
du  Canada, ira effets (le la présence des hrmes plurinationalcs. 

73. ~ r i d r é  Raynauld. a La Froprii.ti: e-t la pcrformancc des cnrrcprises B, I ' A c i i r o i i : 2  
écannmiqur, nuniéio spirial, vol.  +6 ,  n o  4 ,  l a n v i e r ~ ~ a r s  1 9 7 1 ,  p. 695,696 

74. David Rutemberg, u L e s  avantages de l a  Crmc plurinarionale B, I'Actulrlili icono, 
mique, numéro spicial, vol. 46, no 4 ,  lan\ier+rriars I 971,  p. 697. 

75 Bernard Bonin, r l~ firme plurinationale cvmmc vihicule de rranamissiun inter, 
nationale de la technologie B. I'Ac~ualité icnnomiqur, numéro spPcia1, vvl. 46, 
no4,)anvicr,mars 971,  p. 7 0 7 - j z 5 .  

75. Une douiaine d'êtiidra ont été réalisées par l'Institut de [ormaiion et  de recher, 
che des Nations ]nies ( U N I T A R ) ,  par exemple Walrcr A Chudàon. The 
Inrcrnation~1 'Tran:jtr a( Comrnercral T c c h n o l o g ~  ta Developing Counrnci. New 
York, U N I T A R .  1 3 7 1 ,  RR/r 3 .  61 p 
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2 .  L'IMPACT DES FIRMES PLURINATIONALES 
AMI?RICAINES A U  CAYADA 

L'influents ~ I C S  firmes plurinationale5 est çonsidéralile du  fait de leur 
nombre e t  d e  leur importance Jans  l'économie canadienne. En r 968, l'actif d e  
wciétC~ appartenant à plus de 50% à ddcs étrangers atteint 50,7 milliards de 
dollars, et le contrCIe étranger, calculé d'après le revenu imposable dans le 
seul scctcur manufactuncr, ~'clSve à 64% pour la p é r i d t .  1965.1968 ". 

O n  nr sera dons pas étonné des conkquenccs diverses de ces implan, 
tations étrangkres. Ainsi la présence d e  filiales étrangères vient limiter les 
exportations, sac il est fréquent qu'elles n'y trouvent pas leur intérêt maxi, 
murn ; les capacités de  création e t  d'innovation au Canada s'en trouvent 
riduites. D e  plus, 1t.s grandes hrnies étrangères développent surtout les échanges 
avec leurs sociétés mFres ou des filiales établies dans divers pays ; ponr le 
CanaJ :~ .  ce type d'>changes repréxntc actuellement 75 ';10 des exportations 
industnrllrs e t  80% dci importations indusrrielles ". et il est e n  augmrntation ; 
les politiques cornmercialc~ du  gouve rncment en sont aff aihlies d 'autant .  

Les réseaux de filiales des firmes plurinationales I m r  offrent des &hap* 
patoires fiscalrs qui !es avantagent pnr rapport aux entreprises canadiennes. 
En ce qui concerne la balance des paiements, <in a pu obsewer que les inva, 
tissements directs américains au Canada zntminent u n  déficit une dizaine 
d'années plus tard. 

De plus, les loi5 t.t la politique d u  commerct. extérieur des E ta t sUnis  
s'appliquent au Canada à travers Ir3 filiales dcs wciétés ainLrizajnes. Par 
exemple, 1t.s interdistinns faites aux cntrcprises américaine5 de  commercer 
avec Cuba, la Chine, la Corée d u  Nord,  le Nord  V i ê t ~ n a m  touchent les 
wciétéç aniéricaines au Canada ; ou  encore ce sera I'apyliciition au Canada, 
par les tribunaux amén'cains, de la législation antitrust des ÉtatçTUnis; en 
conséquence, des pcr~onnzs  ct des soeiétés implantées au Cannda sont impli. 
quées par les décisions des tribunaux américains et cela a pour effet de main- 
tenir sur le marclié eanadien, qui rat plus étroit, une gamme de filiales amid 
rica~nes trop nombreuses e t  qui ne peuvent fusionner au Canada. 

Le eomportement de filiales américaines aussi nombreuses e t  aussi puis. 
çantes compromet dans plusieurs domaines l'épanouissement d'une cul turc 
canadiennt. originale ; il affecte cnfin la po!itique canadienne par la publicité, 
les contributions aux partis politiques canadiens e t  le sourien des politiques des 

77 Herbert Gray. RAF~DTL d l i r  [a ltlditn.<~ économiqur du milicu narionni. C c  qiir 
notu coû~cnt Icr invesrisscmcrirs érrangtrs Mantrial, L e m è a c l k  Dcvoir, 1971,  

p. 16 et 20 

78.  Colloquc inrrrndtional sur la  firme mulirnatianal: e i  Ic nationdlilmc tn Ic Devoir. 
26 doÛt 197 L 

Les échanges cxtérieur~ 



Etats,Unis ". Les marges d'acticiri du gouvernement canadien s'en trouvent 
restreintes et l'image que donnc sa politique extéricure en subit la marque. 

3 .  LES CONPLlTS ENTRE LES INTERETS DES N A T I O N S  
ET DES F1RMI.S h lULTINATION.4LES 

Quels problém0:s p o x  la firme plurinationale par rapport aux États. 
nations ? Leurs intérê~s peuvent divergcr et même alli:r jusqu'à des conflits 'O. 

L'intérêt canadilin, estace d'acceptsr les Wgles du jeu d'une économie 
qui ne s'envisagerait que wmmc mondiale ; ou e s t~ i e  au contraire de  
vouloir iin eertain Canada à dcfinir et  dont la définitirin ccnditionnera 
i'attitude dans les jcux de I'éconoinie mondiale ? 

II n'y a pas d i  nation dans la théorie cIassiquc fondamentale mais rin 
ne peut K t i r  uiie théorie économique international? sans considérer l'gtat- 
nation. La notion mi:me de  firme plurinatioiialc çst t r h  relative et  a le fait 
que le gouvernement du  pays d'ongine a des droits plu: étendus sur  la firme 
plurinationale, et qu' 1 lcs crcrce effectivement, atteste du  caractère purement 
national de  la firme ' 2  P. En egrt ,  le gouvernement du  paya d'origine a un 
grand mntrôle puisqiie lc siège social relève de  sa juridiction ; u n  lien itroit 
existe entre les dirigtants dc la smiEté ~ , è r r  et le gouvernement du pays où 
est implanté le siège soeia1 de la c o r n p p i e  , !a plus graiide partie des aetifs 
de  la compagnie sc trouve daus le pays d'urigi~ie. 

Les grandes en trepriws amEricaines vcndeiit actiieIlenirnt i l'étranger plus 
de $100 milliards (180 pruduits localement plus 3u  importés des États, 
Unis) sur les $1 ooo milliards ~ r o d u i t s  açtuellïmeiit dans le monde occidental 
par  rapport à $ I oo inilliards cnviron pour Ics cntrcprises europtcnnes, j ~ p o ,  
naises et  canadiennes 14. O n  peut esrimer quc a dans 20 ans, la pruduction des 
entrcprixs internatioiiales pourra facilement tgalcr la dimension du P. N. B. 
des Etais.Unis ou du reste du  nionde libre, tit r e p r k n t e r  ainsi la moitié du  
produit brut du mondq: libre, comparativemeut à environ I 5 %  actuellement s5 B. 

;p. Herbert Gray, RIipport  u r  ta mairrisc icononriqire du milicu not ior ,~ l .  Cc qirr 
nous rohcrnt les ii~urstisremenrs ttrarigtrs, p. 8 1  et suiv., et p. 105-112 

Sn a L e s  conflits ~nti:rnationaux : les ronllits cntre era t s  et compagnie? grivccs B. 
Rtvuc franynirc Je science fiolirtque, \*O! 17, no 2, avril 1967,  p .  2R6.358;  
égal~menr Iiiigslrrés sc~i~rrurelles e t  comintrcr extir ieur.  nunibro spécial de l a  
rcvut Ec~riamic ~f ipl iqi iéc ,  vol. a+, no 4 ,  1971 ,  p. 3 1 1 - 8 4 7 .  

8 I .  P .SA.  Angers, < La firme pliirinationale e t  l'l?tat,narion [ J, 1'Aciucliré écono, 
miquc, niimero spécial, vol. 46, nU 4, janvier~mars 1 9 7 1 .  p 7 3 1 .  

83. J.N. Behrrnan, a La firme plurinationale et I'ÉtatTnation II 2, l'Actualité t iono ,  
iniquc, numéro s ~ k c i a i ,  vvi.  46,  no 4, janvierainars 1971, p. 7 3 4 ,  

83 De? ch~Rres coniparablcs nont dcinnbs par le rapport Herhcrt Gray, p. 1 4 .  

Bq Roy A. Matthew:, I La sociétC: plurinationale cr 12 inonde de dernzin :, :'Arriia, 
IitC iconomique, iiimtro spécial. vol. 45, nq 4, j a n v i e ~ ~ n a r s  1 9 7 1 .  s i .  7j2-767- 

85. ). N. Behrman, u A n  Essey on  Some CdFitaI A s ~ c c t ~  o i  the Interna~iuna[ Cor- 
poration ,. pour Rnpport p~oriisoire siir la po!iriqiie d e  conriirrence, Ottaura. 

C. E.  C., janvier 970, polycopié. 
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Sur le plan dcs pcilitiqucs ct pratiques interncj dcs sociétts, i l  e6t permis 
de s'interrn!:cr su r  les puctrs r?~cn~Cs nux natioiwux, si la suîcurs,zlc di.veloppe 
dcs inarc!iGs d':iip<~rtatio!; i t  xp. propi-cs nioilhlcç d r  iatiric,ltion, si les invcs, 
tiç,eurs du  pays,hAtc pcm-znt açhctcr clcs actions dc :A filiale ou aculcnicrit de 
la sciciété mCn: et s'il exirtz dts rappurts dt:tarilIs sur l'cntrrprise localc A 
propos dcs cffctç siir l cc  6mnoniic.s n;irion::lcs, uii pput se &mander si la profi, 
fératiaii C!CS filj~ilcs contr ib~ic i en+.ndrer d c j  dëfauts de structure 8" ou si 
illcs ern~i?cli cn t l',:n tr;c dc  15 rrrics iiuuvcllcs. si l'é<t.Jnrimie clnminée p:ir des 
filinlcs r c t  plus v i~ lnk ib le .  ci lcs inv;stiascmc.ritj sz dépl.iccnt ailleurs d;iiis le 
nrliiilc., çi l r s  filialcs ont  [-enkincc i Iiloqiicr lcs iiiiriativeç industric.lles et 
~dminiqtrntiv=,s dans le pays-hî~tc. 

Au point dc viic rrliitirliic pcuceiit se p n x r  Ir5 quc?t:*nris suivzntes : 

u n  qriuvcrncrncrit r8iut,i\ i r i f lu rnc~r  les tvéricnirn~i. c.n pays étrangzr p a r  ses 
filia!rs, p c u ~ . i l  intimider i ~ r i  É t a t  p ! ~ s  pctit p2r In p.criaCr d'un? sanction iiniic, 

m i q u ~ ,  lys Jircct:ons tcndcnt,clles à impoçcr Ics pcilitiqucs de leur payç d'rlri, 
$ne iur  1'ntlniini:tratiori dcs fili~les, ler scicii':tii r!uriiiationales pcuvent,eIlc.ç 
évitcr Ir ctinr.r61~ dzs Friüvzrnirn<nts dcs pïi p h a r c s  I Qunrit ;lux influences cul- 
rurcllcc. riri Fe drni:indci.z c i  les cnti-epri:î~ plurinatioiial:.5 tciident à r;ipprochcr 
\tç s t r ~ c t n r c s  de compurtcrncnt dcs mnsomrnatcurs drs pays,liGtcs dl: i cüx  de 
la direction c t r ~ n g è r e  (prcica:~sus de c cocncolrinisation >).  si ceux qui trn, 
vaillcri: puuc CC? c o r q ~ g n i r r  dnivcnt ndoptcr Ic styli: Jc vie étnhli par ir ifr ir .  

mdtrcin dc In diriction, ct si la lang~ie v2hiculriirc est diiFirente de  celle de  la  
dirccii:.~~~. on .ic. drmnridera si c1lc c c ~  i g n o r k  ;lux postes de drrcction. 

Par  ailleurs Ic: firmes ain:ric~irics troilvcnt unc cunciirrencc &ris Ics 
tirmcs plu riri a:ion;ilcs rinn am?ricainc~ x' et da n5 certains sectcur3 la difflrcncc 
dc dimrr!:ioii n'est p n ç  6n:lriric ; qildrit la pciricirr.2;iricc 1c.s hrines aniPrieaincs 
mit C U  u n  t : i u ~  r i7  crr~i~c;incc ninirdrç quc lcurs crinirirrliriies d e  1 9 i 7  à 1962, 
mais niit r i u s ~ i  i ne pas trvp laisvr s':largir IL;cart dc I 96: i 1967. Les Eurn- 
pEens iitti  ntils surtout i [c iir marshb rontinr.rit;il ;iiir.~.ii.:it r l ; i ~ i  qii:i iid Ii's 
Arncrieains orit dfi cnvaliir Ir mnrclV eirrcipécn polir crinscrvcr des pcisitirins 
nicnaciies. 

Li: rcnicirccmçri t crliitin!i~l dcs cncrcyriscs pluriri:!::'rlri.îlï.s a cnriduit (sr, 
t i n s  à przdirc cmirni: coiisfqccric- le dép:'.ri~sriiient dc I'Etat,naticii ", ce qui 

R6 Henri Rrirtnli, S : ~ ~ é m e s  tr siriictirr..i bconcniiques, p .  3 j g . 5 3 ~  
8 7 .  Stcphrn H y m c r  L r tZuhcrt Rour l inrn,  a L ~ s  (r i t rcpr iecs r iur in: t io i i~lcs  e t  I'i81igo, 

po!e i n t c r i i a t i o n ~ l  : l e  2:;; nrin ama:ricniii , 1 Arri;aliti  @coliLi:aiq~ie, vol. 4 5 ,  
no 4, jinvicr,mars iq:n, p 039,679. 

8 6 .  LJ srriic:iirc dc I'tr.i:cyr:+c pluri~;iti:in:!e c ~ t  i i i i  i i>cc tp t  i n o d i r ~ c  ~ a ~ a h l e  3%: 
jairc lace aux ixigenccc d'une <pfiqiic rorlernc : !'ct.it,narion est ui!e tieillc idee 
dé.ni.rrlCc c t  r n ù l  adaptct: a v x  hcstiin:: dc r.arrc rnoiidi: criinplrxc actiicl 7, (Gcorgc 
Eall, I The Prniiiisc ri( the Multin:i:iur~nl Curpurar,on *, Furtiinr, juin 1969. 
p. 8 0 ) .  
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ne nous scrnble pas r:rirrespondre vraiment à I'kvolutiun mondiale actuelle et 
plutôt relever des séqiiellcs dcç conceptIrins les plus traditionnelles de la pensée 
économique du I ge sifclc'. Sans doute on peut penwr qiie e: la crois5,iiicc des 
firmes plurinationale.; rend inefficaces plusieurs instruments de politique 
traditiunnrlle, la capacitÉ de taxer, de restreindre le crkdit, dc planifier I'inves, 
tissemtnt, ... à cause i3e Leur muplesw internatiouale. D Cependant les Etats, 
nations restent puissants et vculent mnt+lcr les firmes, et il cst Jiff icile de 

.. dlre que les c.ntrc~risc's peuvrnt w p;l,+ser d'un Ctatsnation fort pour 
s'wcupcr des Iirobltmcs des fluctuations économiques, de  la sécuriti 
mcialc, du chôniage, des dispar;tGs rigionales di: croissance, de l'agitation 
ouvn'érc, des attaques eontre l'ordre ct la propriété, ... Si  par exemple, 
tous les pays p:rd~ient leur pouvoir en mdtikre de politique fi:çale ct 
mrinétaire, ce qui d o n  certains observateurs est le cas du Canada, corn, 
ment arriveraitam i çtabiliwr la demande globale : 

Les firmes plunnntio~iales exijient peut-être des Etats ou des organisations 
politiques plurination; les, mais quelIc supraniiticinalité sans civisme vis-iwiç du 
paicment d e  l'iitipôt, clrs mouvements de capitaux, des salaires, des prix. Aussi 
le mnFiit dcmeuri.ra 2ncure longteitips entrc la plnni!îcation nationale par 
des unit65 pclitiques t.t la pianifica tion intematioiiale par dcs entreprises B. 

IV 
Commerce ex&&riemr 

el  ddpendance dia Québec 

A. UNE ECOPJOMIE TRkS D~PENDANTE 
DE SON COMMERCE EXTERIEUR 

Lrs travaux sur les échanges cxt;.rieiirs du Q u é h c  ne r ln t  ~ J S  très nom, 
breux et la premikre é:ude systématique eçr celle qui ;i dibriuclii siir le tnbIe~u 
de5 rcla tions interiiidii5:rielIes du Québec i p ~ r t i r  des dnnnées de I (149 ". 
La bahnce comm~rciale rksuméc di1 Québec se prbenraic ainsi i cette date, cr. 
millions dc dollars : imprirtations z 005.8, exportations 2 706, I , snldc 500,3. 
Le solde dc la hldnce des marchandiacs scrait donc et h cette date les 
exportations yti6kccii:es rcpréwntaient 64.8qL de la productiori !"' ; il s'agit 
du grarid total des ex~~rtaticiris vers l'ctranger c t  vers le reste du Cnnada. Les 
pririçipaux produits exportés cn rgqg étaient Ic papicr, 14% dc la valcur 

89. AndrE  Raynau!d. *Z~oissancr  r t  siTiirrurr e'conomiqires de In province d c  zuiber., 
Québec, Minirrère de l'Industrie e t  du Crmrnerce, 1961, y .  I 13.16~. 

go. En utilisant les donnécs dcs Tdbleaux typrs  der comprcs iionorniqucs dir !?uCbec 
( p .  1 8 ) .  puiir 1'anni.e iggg,  soi^ i i n  P. N. B .  au prix du marché dc 4 1 4 1  

nilllions d e  doiIar.h, 1c ctcflicient d*exportation serait de 6 0 , 5 % ,  cc de 68,676 
par rapport nu P. 14. B au coût d c ~  f ~ c t e u r s  
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tntaiti, les v~teinents ,  10.3$$, ics minerais, 6,6%, les textiles ( a u f  
Ics vêtemcnt5), 6.1%, les prncluits chimiques, 3,3%, tabac et produits du  
tabac, 3 . 2 9 ;  ; viennent enquitc pnrmi ceux qui ont  quclque importance les 
produits d u  ft.r er de i'açier, lcs appariiis électriques, l'équipement de trans- 
port, les produits du pitrolc et du cliarbon e t  Ics produits des  métaux non 
f t rrcus.  

t J n c  crinna ii'ancrli lilus ctimpléte des icliangcs c x ~ i i c u r s  d u  Qucbcs est 
ycnuil dc 1'Elatior;itiun d'un systtnie de comptabili?é i.~oiiomique don: Ia prcT 
mi?re vrriion refletait In  stnicturil éconrimiquc quthéccii~e de rq61 O1. Dans 
Ic tahlrau bcrinrimiquc auqucl ce systiirnc a donne lieu, Irs exportations mnt 
cla&cs e n  dcijs colonnes, ccl lc  rlcs exportations vers l'étranger ct sclIe dcs 
expui t a  tionp v r r ç  Ics Autres Fnivinceç, e t  seIun la c;ithgciric dc trans,iztiuns (271 
cat2gc~ricç) ; les importations constituent dzs résidus rlcs é q u ~ t i o n s  comptables, 
unc priijr cliaquc cattigoric dc biens ct  de semi-iccs intcrmi.diaircs : 

Lcs imporratirins dite5 çoncurrcriticlles stlnc ventilécs sclon les catégories 
de birns et dc services intermidiaires. Ellcs s'ajoutent à la C r d u c t i n n  
qiiCKcoisc dc biens e t  d e  çerviccs correspondants pous consticucr l'offre 
rotirle disponitile aux JiffGrcnts wcteurs. Les importations dites lion conr 
ciirrenriellr~ apparaisxnt dans unc ligne spéciale du tableau 0; Ics 
poct i ip  nCgatif~ indiqucnt leur absorption par les différents sectcurj et 
leur montant t o r d  appar;~ît comme un poste positif i l'intcrsecticin avec 
la colonne r importation a .  

Lc système canadien dcs relaticins inccrindustncs de  1949- et njuçté cn 
1956. a kt; le principal initrumcnt d'analyw pour cunnaitrc !CS effets d u  corn* 

mcrei: crranges S C  du Can;~da sur Ic:: riidustries manufaituri2res du  Qiikbcr. 
Seulcmeii t Four lc secteur ninnutailtiirier, le t ~ u x  nioyen d'exportation du  
qu;hcc était de 1;,56~;! e n  1949 e t  Jc 12,5 en 1956 ; Fciur Ic Canada aux 

i i4ncs cicites le taiix était di) r4,567/c puis rz,4Ejr. L'effct direct d t s  expor:a. 
tions sur licmF!oi mnnuf.ictur~cr du Quebec était d r  rti,;5& aux deux dam Qz. 

tin 1956, le tiiur niciyen d'importiit:oii conçurrentiellr était de l';,y% 
au Quéhcç e t  rB,7G/C au Canada, et leurs etftts directs atteignaient 1 7 - 1 5  d e  
I'empkii manufacturier. 

91 Le Sysi2me Je comp~ahi l i rb  érorifimiquc dir  quebcc,  vol. 1 : Rapport inrérimatrt 
rur le  iyièrne économiqi ie  d~ q i rébcc  : le rystèmr e t  son fonrrionnem~ni, Dureau 
dc ia staristiqiie du Quebec cr Labur;irriirc d'éconornérric dc I'Univers~té Laval. 
ju,l lrc 197 r 

9 1 .  Lc ttrIIir t Ftranger >> désigne ici  le commerce di1 Quibec avec tuures les réglo-ns 
di1 rn~i idz p d ~ l l  r IC r r v z  du Canada > : le rcri:ie u crt t r ieur  b englobe cou1 le 
coirimrrce d u  Quibcc y ccii~ipria avec lc re6tc d u  Canada. 

91 Staf i~t iq i ics  rp6L.jg i j7 ,  Bureau de l a  ~rat is t ique d u  QuÉbcc. no 5 ,  déccrnbre rp66, 
p .  Il. 



En 1959, les eff :ts directs et iridirect~ dcs exportations canadiennes sur 
les manufactures du Qufbcc, ex~r imis  e n  puurccntage dz la proriuction, étaient 
de 19,996 de la prdu&:rion et de 15,g:b de l'emploi. Er. 1956, Ies cllets directs 
c t  indirects étaient dc I S.8YL de la prodnçtiiin zt dc rt.gl,; dc l'emploi.  tan^ 
sn  I 956 qu'en 1959, 1i part dti la production de5tini.c à s a t i d ~ i r e  Ia dtimande 
étrangère est dcrncurf 3 plus importantc quc la part dc la populatioti O * .  

L'impact du coixncrie Etraii;a.r au Québec aurait donc eu une Iéghc 
tendance à diiriinuer c iitrii 1949 et r 956, tr.iduisant pcut~êtrc unc. plus forte 
marge d'autoricrnie de I'~çonornit. qui.b2coisc, dans tous les cas au moins égale 
à i d l e  du Cimada tout cntier D5. Cettc bv~lutioii est rnknifcstc dans dcs drinnies 
concernant l'emploi d;.ns Ics usines qucbicoiscs pour deux annÉes ultirieures 
(tableau L). 

On SE rend ccimpte que les m;ir:hés du Québee e t  du Canada or,t un? 
i m ~ o r t ~ n c e  croissante p u r  lcs ni;iiiufaeturcs du Qucbec, mai5 l'emploi dans 
les rnanufai:urss nc rcprFscntc qiie 25% ric I'err,pIoi total au Québee et c'est 
dans le secteur te~riair.: que l'e~pans-on J e  l'emploi e:: la rapide, Cr c'est 
un xcteur qui travaiil: surtout pour IF marchi. qukEcois. Cln pourrait donc 
conelurc dc. cette évuli tion à une n~oindre déFedance des marchi.5 c~térieurs 
pour l'icononii~ québi:coisr au fiir et  à mesore que coi1 marehé inthieur 

TABLEAU L 

Emploi i n ~ u s t r i e l  drrectcineric ctttribuablc aux exfiédirioris 
( e n  milliers dr  rravailleurs) 

ver8 le QuEbec le reste di] Canada l'étranger total 

94. Selon I'étiidc de hlituzrrwski, Pirtr; ct Sawyr~  a d a p t k  a u  Québec, Ics efTcto d'iine 
a u g m c n ~ ~ t i o n  r éqi:ilibrée i> dii cornmercc érïanger Je r o o  millions d e  doilars 
daiis çhaqce  sens aurait  rédui t  de 857 le iivrnbre dee emplo s rninufactiiriers et 
de 6 millions d e  dr,ll;irs I J  vnlcur d e  la production Maia Ics indusrrics priiiiaires 
siint cxclues alors cu'ellcs ioiiciit un  r;lc i r n p ~ r z a n t  dans  les cxporta:iona québé, 
coiccs. U n e  augmcnration. dana IFS deux sens, du commerce cxtCriciir d u  c lnada  
aurai t  dce r f f e ra  ntfastcs si;r Ics iisniifactures qi i fbécoi~cs  à nioins qiic l a  coni- 
p s i t , o n  des exporr  i;!iiiir c t  dcs  impurt;!tions tic change ~onr id f rab iemcn t .  

95. Cela p o i i r r ~ i t  vciiir dc \ A  proportion plus  I?ible a u  Québcç  d c  firmes plilrina, 
t iona le~  qiic dans  d'aiitrcs r i ro i inces puisqu'on a vri la  part p r é j w n d k a n t e  
q~i'cllcs ptciisient d ins Ics cxporfa!;rins et plus ciicore Jans  Ics importations cana- 
diennes. Pa r  aillcur;. la p;:rt  d e  producticin plus fiirtc q u e  la part de popiilation 
r\cscii i>e i fiatisfaire la dcrnandc érranpire  ilénore q u e  les indiirtries expottacrices 
oiit ur,c haute p roc i i c t i \~ té  cr qu'c l fc~ Font d ï s  firmes pluriiiatioiia!cs. 
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s':rend avec 1'au:nicnt;ition de la population, d u  pouvoir d'achat, et !a diver. 
si Ficatirin c t l 'ac~raisscment J c  x s  p r d u c t i o n s  

R. LA PRAGILITÉ Dl7 COMMERCE ESTERIEUR DU QU~BEC 

L'cnquéte r>alisFc. pnr 1; B. S Q. s i i r  In dcstinziion des expéditiuns a 
niontr: que les c.at:gorieç d c  proJuits que lc Qui.bcc eeportr i l'étranger 
=rit t r ï s  dii'f2rcntcs J; ccllis qu'il vcnd au r ~ c c  du  Canada " m 

Les ventcç i 1'Etrangzr sclnt criricentri:es Ellr l ln très petit nnnrbre de 
produits tnridis que çdles au rcstc d u  Cannda sont tr2s diversifiées. Les pâtes et 
papizrs la fontc et l'affinage repr:sen:ent plus de 55:T des exptditicias 
dcs activites prim:iircs ct nianufacturikrcs cers I'é~ronger, c t  si l'on ajoutc mines 
nori mf talliquc?, niines métnlliqucs, avions c t  élhients,  boisson2 alcc~liqucs. ce 
poiircentagc dépasse 80% dts  expi.c[jtinnç ver3 I'Etrangcr Lcs exportatjons 
nui.bkniscs vcrr l'i.trnnqcr prc~vicnriçr~t d'un petjt nombre dc scçtcurs liEs i 
dss transforma t i!inr éli.mentaircs d c ç  richessc~ na tu rcllcs d u  Quéhec, y compris 
I'hydro,Llt.ctricité : le c contcnu travail 9 dc  ccs exportations est faible e t  les 
acha t3 int<rmédinircs cont p ru  élevcs : Ics firmcs plu rinationales américaines 
ont uri role important daiis ce type d'txportation. A i'iriversc lcs exportations 
vers Ie c reste du Canada , vicnnenc d'indiittrieç diffkrcnt e c  c t  plus diversifiées, 
eml)lvyant beaucoup de main-d'cruvre ,i twn malch; : il s'agit d'industries ail 
narehé particulilrcment protégk p;ir la barrii.re tarifaire canadiciinc. 

Le? reclierçhcs c f f ~ c r u ~ ~ e s  par le Bureau d e  la ~tnti3tiquc du Québcc ont 
pcrm i; d'établir la balance du ccirnmcrcc cxttrisur di! Québec que préscnte le 
tablçau LI. D.iiis lcs importatiniis sont inclus Ics drnits dc douane e t  l'accise 
c t  leiir tcitai cn cst gonfli d'autanr. C c  tableau conticnt à k fois les échanges 
~ V C C  I'ftrnnger ct nvcc le restc du  Canada. 

Un, étude sur  la dcstina:io~i des cxpéditirins manufacturil.res du  Q u é k c  
cn r 961 nitin trait quc. c glcbnlcment. 1'i:idustric manufacturi2re au Qucbec 
dCprnd du  niarchhS: e~ tés ieur  pour ~ j , g c 6  ou  3 19: millions de doIIan " ddc sa 
production. Cct t c  sommc comprcnd 12s expéditions manufacturiércs à l'étsan- 
ger, T ~ 9 4  ml !lions c t  cclI<s aux ùutrcs provinces canadiçnnes, 2 299 millions 
dc dollars'3Y. B A v c c  uii coefficient d'exportation de 45,95% e n  1961 contre 

96. Siarirtiqucs 1966-1967. B .  S .  Q.. nu 5, décernbrc 1966. 
97. Cc C ~ I K ~ P  se I C Ç ~ O U ~ C  dans lc t3Slz:iii en sous t r . , y .~~ t  di1 trital des eaporta~ions, 

3 697 miliions d e  dollar?, Ir.< <xpurtlitianris dii ccctcur primaire Si ,  par contm. 
un uti!i+e I C F  d o n n i r  s d c s  Tublcaiix typf-.r d e s  comptes écvnorniques di i  guébrc.  
nit trouvc pour !c cliiffre total des ~ ~ ~ O r t a t i o n s ,  1 6 9 7  niilliuns en 1 9 6 ~ -  u n  
coeliicient d'c~~orratioii de 40,87h par  rapport ail P. 1. D. ail coût dcs facteurs 
ct  u n  coeffisicnt d e  36-1 5 par r ~ p p o r t  au  P. hi. B. aux prix du marché. 

98. Stoiirtiqircs, B. S Q., vol. 4, n o  2, ae trimestre 1965 ; Desrinnrinn des expidr, 
i loris d e  produttr ni~nirjarcurés ou $uéber, 1961. 
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63,856 en 1939, le Qiiébei aurait affaibli sa dépendance à l'égard des marchés 
extérieurs ; ne retenoiu ses chiffres que somme ordre de grandeur, les deux 
séries n'étant pas nécrsirement comparables !j9. En 1970, le coefficient d ' r ~ ,  
portations totales des Pays+Bas s'établisait à 37,776 e t  celui de la Belgique à 
43.25, pays dont l'ordre de grandeur du P. N. B. est proche de celui d u  
Québec; au Canada :mur la mêmc année !c taux était de 20,6% '". 

En valeur, les principal= importdtiuns de Yexté~ieu~ mlit celles de 
ma t6rirl de transport (603 millions), d'alimentç et de boissons 1°' (459 mil- 
lions), de machinerie (; 86 miILons), de  p d u i t s  métalliques primaires (343 
millions), de pétrole t.mt et de gaz naturel (289 mi\lions), de produits agri- 
d e s  (2S6 miliinn~) . Les principales exportations vers i'ertl'rieur sont celles 
de papier (558 millions), de mttalliqiies primaires (45  3 millions), 
d'aliments et boiçsons (321 mill~ons), de v2tements (294 millions), de maté- 
riel de transport (261 millions). Les p r i~ ic ipau~  çecceurs déhcicaires au Québec 
wnt Ir matériel de transport (-345 millions), la machinerie (-3 11 millions), 
le brut et le g i ~ t  naturel (-289 millirins), les prduics agricoles (-271 
millions), les alimencs -t boisçons (-1 38 inillions) . Les secteurs qui connaisxnt 
les wldes hénéhciaireç :es plus importants sont ceux du papier et Fnxiuits con, 
nexeç ( + 47.5 millions), des vêtements ( 4- 2 36 millio~is) , des minéraux non 
métalliques ( + 125 millonç), des dérivés du pitrole et  du charbon ( + I 1 5  
millians) et de Vindusrrie métallique primaire ( + r 09 millions), 

Les grands secteiirs exportateurs vers le reste du Canada et vers l'?tran+ 
ger en r9G1 pmduisfnt mallieureusement tous dcs produits primaires ou 
faiblement manufactu~3, ou des produits finis traditionnels nécessitant peu de 
technologie. Au contraire, Ies grands secteurs importateurs coinprennent une 
grand2 part de  bien: dz production w de conçornrnation durable qui mnt des 
produits finis iiiciuant kaucoup de tcehnologie, ou bien dcs m a t i h  Fre, 
mières ou agriculcs enr:nre insuffisantes ou absenta du Québec. Toutefuis, le 
développemeiit d'usine:; de montage automobile, les recherches pétroiiérej en 
cours, les projc ts d'incluçtnalisation et des améliorations dans le domaine agri, 
mle pourront sans doi te répondre en partie à ires insuffisances. 

99. Pour 1949, chiffre extrait de  A. Raynauld, Croiasancc et Arructtirc Ccoriomiqiits 
de Icr psovince de 4uc'bec, p. 1 12. 

roo. C.  E. E., Buic St . i t i~~ ica  oj I ~ C  Cpmnunity, Sratisticai ORice of the Eurapean 
Communitiea, rp7r, p. 75. Mais iI fauc considérer que le coedicient d'czpor- 
tation du Québec auquel on et  réfère ne comprcnd pas les échangea de services . 
mais méme en incluant ces échanges tt en tenant compte dee donniee présen, 
técs dans la balance canadienne dea paiements, Ir coeiiicien t d'exportaticir. du 
Québec ne devrait pas ëttc cr i9  senjiblrment modifié, surtout si l'on retient les 
basee de calcul pal rapport aux P. 1. B. e t  P .  N. B. auxquelles on s'est déjà 
référé. 

I O  r . LEonard Roy, a POL r ~ u o i  le Québec n'assure-t-il que 3 0 9  de eon alimentauon ? 3 ,  

lc Devoir. 5 juin 1970. 
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TABLEAU LI 

Comrnerce exiérieur (guéhec ,  l y 6 1 )  
-- 

importations et exportations 
selon les secteurs primaires et groupes manufa r tu r i t r s  

produits principaiix dc certains 
secteurs cc groupes 

imporrations exportations balance 

priiiluits agricoles et 6erVlCCS annexes 

produirs forestiers et scrviccs aiiiicxes 

produita d e  la pCchc 

f3urrurcs brute* 

minir l iur  mftnlliquec: d,vers 

pétrolc hriit e t  ga: naturel 

min.4raux non iriérllliques 

pierres, sablt e t  gravier 

alinienrs et bmssons 

tabac 

caoutchouc 

cuir  

textiles divers 

bonnetcrics 

vctemcnts 

bois scié 

meubles e t  articles d'ameublemcnr 

papier cc produits connzxcs 

imprimeric, éditions et industricb cGnnfXCF 

industrie métallique prirriiirc 

produits métalliqiics à l'exclusion d e s  

machines e t  matériel d e  tranzpurr 

machinerie (sauf matériel i.lectrique) 

matériel de transpurt 

appareils e t  matEriel électrique 

produits minéraux non in;rnlliques 

dérivés d u  phra ie  er d u  charhon 

industries chirniqut .~  cr produit; connexes 

indiistries rnanulat-turi>rrs ilivrrses 

irnpartatiuns n o n  cun~urrentir1lc.s 

millions A t  ,lollarr 

' 5  - 171 

5 5 + 2 2  

n.7 f 0.3 
- 0 , 2  

1 0 1  + 36 

- 189 
1 3  1 + 12.5 

- 7 
11 1 - 1 3 8  

a P r o J u j t ~  q u i  ne peuvent venir d u  Québec  pour  des raisons dc climat ou de géologie. 

Cc man tan t  repréwntc  en grsnilc partie dce fruits tropicaux plus des biens, tcl le 
charbon 
SOURCE : B S.Q . .  Statirtiqucs. vol. 8. juin 1968. 
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Le Québec a uni: mcilleurc position exportatricc vers le reste du Canada 
où il vend surtout dc; pmduits nianufacturés, tandis qu'il vend à i'étranger 
surtout dcs produits prim:iircj ou peu ouvrés. 

Pr~~ortionncllciiicnr i leur production, les régions des Cantons de 1'Est 
et de Montrtal sont ~e1lc.s qui eurnrnercent It. plus avec les autres prcvinces 
eariadienncç, et pour le ~rimmcrce avec l'étranger, ce sont les rtgions d u  
Sa~ucriay +Lae,Saiiit,Jeitn, dc la CGte,N&d et du Nouveau~QuCbcc qui vicnncnt 
cn tête '". 

Cependant, si cfttc ttndnnee est crieore peu apparente, une amélioratiun 
SC manikste dans les ;tatiçtiqulueç de r 969 mnccrnant les c.zp&lici~ins chargées 
an Québzc (il est vrai qu'on ne connnit pas lcur provenance précisr). Les 
principaux produits nianufacturSç exportés vers I'étranger sont dans I'ordrc, 
en 1970 : le papier pour impressioiis, le: minerais et concentrés dc fer, I'alumi, 
nium et :illiagcs, le cuiÿre ct alliageil;, 1c.s Whicules routiers, Ics avions, l'amiante 
nun manufastur:t. IN'. 

Comment 5c situent les exportations canadiennes et québScoises vers 
l'étranger wlon Ir: d.:gré de fabrication? Malgré l'imprécision des statis- 
tiques sur lcr marc iandises chargées au Quéhct, nous disposons tout 
dc m h e  d'ordres de grandeur. Pour les exportations. cn 1967, le Canada 
envoie plus de prailuits finis que lc Québec, par contre. le Québec expédie 
relativement plus d e  niatières bru te5 et de matièrcs travaillees lion comestibles, 
mais reste iiiférieur au  Canada p u r  lcs taux d'expaitations d'aliments, de 

TABLEAU LI1 

Curnriicr:c avec I 'cx~ér icu~  (Canada c t  Suébec,  1967) 

en pourcentnge 
groupca Je produits importations exportations 

par dcgré de fabric: tion Quibec  Canada Québec Cana da 

hnimaux vivants 0 , I  u.1 0 , I  0,4 

aliments, provendes, boistons, tabac 10,p 7.7 4n9 [ 4 < 4  

matières brutes iion conic;tiblcs I 6 . 4  9.5 =1,4 18,9 
matiércs travaillé-es non comestibles 26.1 a i , 7  50.2 38,o 

produits 6nia non comestibles 4 3 ~ 9  5991 2 1 , o  37,9 
transactions spfciales 2,3 134 

total t 00.0  100 ,o  I O O , ~  IOO,O 

SOURCES : Aiiriuaire dii Curiada, 1969 ,  p .  1086, 1088, 1089 ; Anriunire di4 Zuébcc, 
1970, p. 7 1 5 .  728. 719 B.S.Q. ,  Sui~isliquex, juin 1971, p. 69 ct 71. 

1 0 2 .  Statisfi; lue~~ B. S. ij,, vol. 4, no 2, 1 9 6 5  
roj .  Avin i i~ i rd  du q u i b e r ,  197a, p. 738, tableau 4. 
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boissons ct d'animanx viyants. D u  côté dcs iniportatiu~is, lc Q u é b c  importe 
clnvaiitnge d'rilinieiits c t  boissuns, dz niatitrcs prcmiércs iit de matières iriarius 
fnctur&s ~naiç  beaucoup nioins de produits finis quc  le Can:ida. A u  totnl la 
fliililcs.;e di1 QuEticc se trouvc surtout puur tcs marchandiçes expnrtgcs e t  elle 
apparaitrait pli15 consid;rahlc si l'on disposnit d c  donn:es comparables p r u r  
I'Oiitariri. Lr tableau LI1 permc:ttra clr jiigir la plnic occup2e par Ics divcrseç 
iriarclinridiscs celu~i leur degr: d'élaburation . 

Er1 d~firiitive, les groupes de produits 3ur lcsqucls Furte I'eiisemblc d u  
coninicrce extkrieur clii Qu2beç e n  n n n t r -  la fragilité. Ln Provirice importe 
bcaiicoup clc produits manufactur& ct expurti: beaucoup clc macièrcs brutes 
ciu de matières con  travaill6es. Pour  ses espcirtatiuns rc r s  I'ftrangcr, ln position 
du  Qutticc est frngilc puisqu'ellcs dépe~ideiit  h 5 ~ y k  de xulenieiit deux rat& 
gories de produits. Quniit h SC? export;itio~ls vers le rilste du  Cnnnda, elles sont 
kgaliiment trt:ç vulnérabl<s miimc si elIcs correspnclent à uiie plus graride 
diversité de prciduits car il s'agit d e  biens fuurnis par des industries i faible 
tcehnologie c n i p l ~ ~ a n t  beaucuup de ninin-d'muvre buii marc115 e t  ne survivant 
q u ' i  l';ibn dcs h;irriércs do~inriiéres ~nn~~clierines. 

C. TA N C R L E  D O M l N A T I O N  DE L'ONTARIO 
E T  DES ETATS~UNIS 

Y a ~ t ~ i l  une oricntaticin fi;'rigraphique dilfLrc1ite des expurtatinns du  
Qu?bcï  par rapport L celles de l'cnsenible du  Cnnndn ? Nous dispo~ons de 
d u n n k s  pour Izs exportntioiis eii 1970. Les priricip~~iix pnrtcrinires çnmmer, 
ciaux ktrangrrs Lorit sziisiblcmcrit 1c.r n ~ ê m c ~  mais nt: se priçentcnt pas tout à 
fait dnns le nienie ordre d'iniportaricz. Lc Japon laisse la trtiiricme place i 
l'Allc.inagric, la Françti v i m t  avcï  1 ~ 4 %  clcs Pcliaiiges au  8e rang contre le 
I rie rang pour l'cnsemble c h  Canada et l'Italie est u n  clierit plus iniportnnt 
pour le QuCbzc quc pour ic C a i i ~ d a  daiis 5011 eriseirible lu'. P a r  contre, 1'URSS 
ct !a Chine soiit avnnt tout des ~ l i ~ ~ l t j  pour le bl i   CS Prairies canadienncç et 

104.  A u  total la C. E. E. à 9 pays est un  pnricnaire commercial rclativcrnent plus 
important  pour  l e  (Iiikbcc qu'il n c  I*cst pour  I'cnsembIe du  Canada  (cl. Fran* 
cine Charbunneaii,  < 1.e riinrçht cornmiin c t  le QucLiec a, Ic Poin t  1973 U:ie 
Tevue artniielle de I'écorromic dir z i i i b e c .  niirnéro spécial d e  C o m m e r c e ,  vul. 7 5 ,  
nn iB, 1973, p .  8 6 . 9 ~ ) .  Puur  lcs  rclnrioiis & c o ~ i o m i q c c ~  dvcc la Francc : Fraiiqois 
BlricliTLainé, « U n  iiivcnrliirc r:~~listc de In cnripErritiun économique ct financiire 
irancu,qutbi.cuisc >, Forces,  i iU 11. 1970,  p. 30.37 ; P i e r r e ~ Y v c ~ :  Pepin,  c Les 
principales cuiiiyu~antc6 rlrs rclaiio~ib Iranco-cacdrlicnncs s, I 'Acti ioli té écu~rorrii, 
q i i c ,  vol. 39, no  2 ,  ju-lli.t*septcnibre 1963, p. :81*:1 j ; dr Analsec ~tar isr ique dcs 
échanges coiliinerciaux francri*canndieiis rg5o , ry6u  b, I ' A c t i i d i t é  iconomiq!i<, 
vol.  40, no r ,  avr i l ju in  1964, p .  103'1 45, E LCI rc1ation.ï t c ~ n o l n i ~ ~ e s  franco, 
canlidicnncs : dunnécs ri.rcritc5 c t  pcrspcctircs r ,  1'Acciialiié E ' c o ~ r o r n i ~ u e ,  vol. 40,  
no 3 ,  rxtubre+dEceinbre 1964. p. q8z,guq. 
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le Japon n'occupe pas dans le commerce i tnnger  du Q u l k c  une place aussi 
importante que celle qu'il a pour le Canada. Le tableau XLVI situe les quinze 
plus importants clientç du Québec et du Canada. 

Par grandes régions géographiques, les exportations du Q u é k c  vers 
l'étranger se répartiswlt à plus de la moitié vers les EtatsSUnis et i plus du 
quart vers l'Europe nctidentale ; la part des autres régions du monde apparait 
marginale avec r 470 di1 total. De façon plus précise, la valeur des exportations 
chargées au Québec et dédouanées dans différentes régions du Canada se répar, 
tissait ainsi en 1970 (rabteau LIII) lob. 

Si l'on observe niaintenant l'évolution en valeur abçotue de ces exporta. 
tions de 1965 à 1969, on constate une h a u w  du total des exportations vers 
les E t a t s , ~ n i s  qui çocr:spond d'ailleurs à une augrnentatiou de leur part dans 
le commeree extérieur iota1 pour cette péride.  Mais les hausses les plus remar- 
quables concernent la I:. E. E. à six, le Japon, l'Union suddafricaine, le Moyen, 
Orient ; les régions en stagnation relative ou en déclin sant constituées par 

TABLEAU LI11 

Exportarions chargées ou 2uébcc  
cr dédounnées daris drfléreiitcs régions d u  Canada ( 1  970 j 

en millions de dollars % 

Btaa-Unia a 163 57.5 

C.E.E. (i 9 payn) 
dont le Royaume+Uni 

autres pays d'Europe 
occidentale 

Amérique latine 

Europe de l'Est 

autres pays d'Afrique 
dont République suddafi-icaine 

huhelt paya d'Asie 
dnnt le Japon 

Océanie 5 1 1 .5  

Unr  iconomic J 1ibérc-r 



l'Europe de l'Est, la Grande,Bretagne, les paya d'Afrique autres que l'Union 
sud,afn'cainc. 

L'ensemble des exportations du Québec vcrç l'étranger représentait en 
1967, 23,9% de celles du Canada 'OB. Le commerce du Québec avec I'étnnger 
montre l a  part prédominante qu'y occupent les Étatsunis,  mais cette dépcn- 
drnce n'est pourtant pas la plus forte pour le Québec qui effectue environ les 
deux tiers de ses exportations et importations avec le reste du Canada, e t  parmi 
ces ichanges canadiens, l'Ontario en accapare l'essentiel. En I 967, la province 
d'Ontario absorbait 64,770 des expéditions manufacturières du Québec vcrs k 

T A B L E A U  LIV 

Exportationr par bays d e  d~$t tv~a i ton  
ICdnada et ~ u i b c c .  1970) 

Québec a Canada 

rang pays de millinri+ '3 r a n g  paya de millions % 
destination de dollars destination de  dollars 

i fitats,Unis 1 163 s?,?. r c t a t d l n i s  i n  652 64.6 
z Royaume-Uni 484 1 z<g  1 Royaurne.Uni I 465 8,8 
3 Allcniagne ' 5 7  I J  3 japon 810 4,9 
4 Pays-Bas 1 3 0  h 5  q Allcmagnc 383 3 , 3  
5 Italie 69 1 .fi 3 P;iys.Bas 177 1,6 

6 Japon 67 r,8 6 Auirralic 197 1 ,z  
7 Belgique et 7 Belgique et 

 LUX^ rnbaur~ 57 r j 5  Luxembourg 189 1 ,  r 
8 F r ~ n c e  94 1 . 4  8 Italie 183 1 , I  

9 Ausrralie 3 7 1,o q N u r v è ~ e  178 1 ,O 
1 o R:publique ro  Frdnce 154 099 

sud~afriraine 16 1.0 

I I E ~ p a g n e  3 3 0 ,9  i i Chine 141 0 , s  
12 Brés11 26 0.7 ~ a  Inde 129 0,7 
1 3  Inde 24 0.7 i 3 Veneziiela I I  T 0,6 
1 4  Mexiquz : I 0,6 i 4 Afrique dd Sud 104 0,6 
15 Argentine 30 0.6 1 5  URSS 1 0 1  0,6 

total de  tuus pays 3 759 100,o total de tous. pays I 6 q 7 3 i oo,o 

Exportations chargées au Québec e t  dédouanées dans diffkentea regiuns canadicrines 
selon les 1 5  principaux pays de destination. 
SOURCE : Arrrriroire d ~ i  Cana&, r 972, p. I 160,  tableau 3 , Annwirt d u  9uihcr.  i 971, 
p. 734. tableau 1. 

1u6. En 1 9 6 1 ,  Ic rapport ;tait de  30,3$% pour les exportations C L  de 31.9% pour les 
iniportations. CI. A n n w i r c  du S!irébcc. i g j o ,  p. 117 , Stnttrt iqucr,  B S .  Q , 
juin 1958, p .  3 - 4 .  

1 x 5  échonges extérieurs 



reste du  Canada, c t  67,956 des fouriiiturçs iiidustrit.IIc,- saniiriicnncs du Q u i -  
bec proucn~izn t  de I'Oiitario. Ccs proportions sont unr  rticrcncc jndispciisahlc 
pour appr2cicr sur qurller hases reposcnt Ics divers proicts dc ricirgaiiisatiiin 
du commcrce cxtéricur du  Québec qui sorit enviçngi.s netuel l~rn~rir .  Nous ,ilions 
donc examiner maintenarit ces projets 2t 1'Cvolution rccente des tchangcs intcr, 
natioaauï.  

F 
Perspeclives n o u e ~ l l ~ a  

el dvoiulion dcs dchangc~ cxlcri~ura 
du Québec 

Le régime 1)réf~reiitiel du  Comiiio~iwealth dnns lequcl vit Ic Canada,  
et par eonkqiirnt 12 Çii>heç, est afft:cté p;ir 1;i miw i:n wuvrc Jes accnrJs dr i  
GATT cc p:ir I'cntrPc de la Grande.Dretngne d ~ r i s  la Commuiinutt Fcoriomi- 
quc cumphcnne. En mi:me temps, nu Canndn e t  nu Québec, dcs projets kcono, 
miqucs d i j i  ancicns et des remiscs eii question sur le plan politiqiic ont  relanc; 
r5ccniment les discu~ricns sur les nvnntagcs iit liis incnnvériients Jon t  hérite le 
Q~!;hcc Jnns le c;idrt: actuel de scs Echnriges cxthrieurs et siir lcs ctin&qucnces 
J c  no1ivel1c.s ciricntaticirir de scs échangcç. 

A .  L'ÉVOLUTION DU CCiMMERCE I N T E R N A T I O N A L  

Examinons tout iI'abord I'cffct des n:jiocintions du  K m  lied? Roirnd sur 
I'ir-id~~strie rn~1iufncturi8:rz q u ~ l ~ i c o i s e .  Ces iili.jiociations avaicrit pour but d'éli, 
m i n ~ r  les ohstazlcç tnrifnirc:: c t  noii tnrifnirei: rntre  n.itions et r l r s  r;,clur:tions 
d r  tnril  de 10% cliaq~ie an1i;ie J c  rghS i 1973 ont  a101.5 2G cnvi~ag;'es. Les 
iiigniri;itinns K ~ i i n ~ r l y  iint c1l.s cfFc-ts sur  In stiuctiirc indu~triclli: du  Qiitbcc. 
Lcs riducticins tarifaires :rint -6taiées sur 5 ans r t  provoquent dcs ajustciricnts 
c t une spécinliçation ac :rut dans certninea branclics. 

Le d?s:quilihre d~:s forcccs est tel eritrc 1'~conomic amiricaint: i:t 1'Ecoiiu- 
mie canndiennc c t  qu~b2coise que l'emprise de structure que Ics Ét;its.IJnis 
exercent dLji risque d*i:~i être renforck.  Cepe~idnnt. eoinirie nous I'nvnri-: dl:' 
not:, le Canada a Stf privilégik au cours des n:gociations Kennedy, <,iris doute 
pnr le;; eritcntes plus :'neiles qui sont intervenues entre les pays dc langue 
ariglniw pui.;qu'on 

... dEcida de prévcir une exception à la rtgle dcs rcductions unifarmcs e t  
globalcs dans Ic cas d:s pays impomnt dcs druits de duuanc c n  moyenne 
plus -!levés e t  ay;int nnc structiirc 6conom iquc iridustricile ou  commcr- 
ciale ne se prctaiit pas i l'applicatrori de Ta r?gle y2neralc. Le Canada fu t  
l 'un des quatre -3ays admis dans cette dcrnièrc catfgonc dtant d r imé  



qu'une pdrt importante des cx~ortùtrons canadiennes conci5tc en denrhcs 
alirnentaircs et produits dc base sur lesquels les droits .wnt d i ~ i  peu 
;.lcvi.s ... 1°' 

A u  coiirs du Kdnnedy Round, lc Canada 3 accord6 des ronccsçions 
tarifaires sur  l a  moitié dc ses éd l augc~  jrnpo~ables (et 8 0 5  d'eutrc eux con, 
cernaient l c ~  I!tatç,unis) suit sur 2,s rniliiards de  dullars. tandis quc lx réduc- 
tiion des dr0.t. étranzcrs sur Ir5 cxportatirins canadicnricç a p ~ r t  sur ; niilliards 
d, produits exportés. 

Le Canads a dCçid2 que les droits ad rlriliirem en genéral ne dépsssc- 
raient pris ~ u r i ,  53uf pour les texti1t.s et Ic's ihausju tes, c t  que Ir tarif vsrirrait 
cntrc i 7,556 et  2078 comparativcmcnt à 22,115 et 2570 sur ICS finis ; 
sur 1c.s machincs ct lcs autres équipcrnints de prorlilrtion ( C C  sur les produits 
chimiques) airisi que çiir ics produits eiitrant dans 1;i fahriciition, Ic tarif est 
de I 5 7". Lrs d r ~ i i t ~  skint dt. l'ordre de I O  i I 7,5 !> siir les matières plnstiqucs 
inais wnt minimes ou abolis sur les matiCrcs ct sur les engrais. 

Ainsi du fait des r:duciiun~ consentit.4 par 1 ~ 5  Canadit.115 ct. par [CS- Amé- 
rir';~ilîr, les Etn!s+~ii is  obtici~ncnt du  QuEhcc des mntikrcs prcmii.res fricilc, 
mcnt ct i n t èc r~n t  ch-z cux plus dc valcur ajnutfc dans cies produits finis ; 
par cu~itre, le Jikquilibri: des farccs dans !c domaine iridustricl rend plus 
difficilt. I'csportatiiin dc produits m;ini:facturb pour lcsquels la concurrcnie 
intcrnaticir1;ilc cst vivc et  c'cçt prliittant Ic domaine esseritic1 pcur le dévcloppc- 
mcnt. Est il alors Ctcinnant dl: vnir uii clicf syndical acciiscr le dollar can;~dicn 
flottaiit et le Kennedy Rritrnd d'ctrc rcsponçables du chGinagc actuel au Qu&* 
hcc ? 

Ur;c riiialysc par typr dc pr(lduits fsrn micux rcswrtir l'impact d u  
Kciiiicdy Rorriiri sur  l'inclust ric quéEcoisc.. Lcs çoncc:&ioiis et Ics avantages 
tjiitciius I'cint i.t> dans lc a d r c  d'un optiinuiii can;idicn ; Ic tnblcau LV qui 
s i t i~c  l i ~  part q u ' f i s r ~ ~ c r i t  dans I'rii~einblc c~n;idicn les principales exportations 
qu?h6cniscs f c  r,z m i a s  cumpriiridrc les rf pir~iisîicns d u  Kennrdy Round. Lcs 
e t a  t ~ L J n i s  et lc C a n ~ d a  oiit acccpti- Jrs franchictis rkcipmqiies sur des produits 
;iliiricnta:rc~. Lcs r5ductions dc tarifs cliiris lc tcxtilc.. mcmc 51 t.lles sont plus 
faihlzs qu'aillcur~, vont ,itfr.cccr un scctcur c l?j , i  rn  ditficulté: l'induçtric qué, 
bkuise du filncc ct 11ii ti;iage du cotnii prtiduit criviron 755h dc la prduct ion  
cnnndicnrit ci l i j  inipnrt;iiions çont d.!j:i rrcip 6lcvéc.s. Les rtdiicrions touchcnt 
fortemcn: lti.< industrij:~. du rriccit cc J u  v?tcrncnt qui suiit cascntic!lcitirnt qu6, 
t i i i i i i . ~ ï ~ .  et  aussi Ics iridustrics di1 Iiorl; et  du mciihlc, cii gr,cndc partir: c;lna+ 
ilicnnc~fr,iii~niscs, qiii dCJ!t'Cnt s'attcridrc A uac corlcurrc.ncc. açemc. 

Poiir i'iiidiijtric du papier qui rrpr>çcritc lc srztcur cxportatcur, 
Ics fitat:.~lriis oiit c-rinrcriti un  certain nnrntire dc rduçtions, ct Ia pitc c t  la 

IUT. Annicaire du Zuébec. I 970, p.  dg r.532, F: Commercc cxtfricur :, 
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p a p e r  journal étaient déjà cxcmptéç d e  droits. L'approvisionnement des États. . . 

Unis, qui s'effectue en ~ n a r t i r  par des usines américaines au Québec, en est faci. 
lit; e t  les accords K c n l c i i y  tcls que souhaités facilitent Ic rééquilibre de la 
halance des paiements : rnéricni~d. Mais la c o n c i i r r c n c e  est d e v c n u c  plus dure 
du  côté d e s  pays de 1'13çt et le Quibec a du  mal à e x p o r t e r  vt'rs Ir M,irchi 
c o m m u n .  

Parmi le m a t e r i c l  d e  traiisport, l'indust ne nf rciiiau tique tieiit uiie large 
part au Québec c t  expclrte b a u c o u p  ; lcs b a k c e  d e  tarifs devraierit e n t r a î n e r  

TABLEAU LV 

Répartr~ion ilcs a 7  prinClpdUX proditits chargés au  z u i b c c  
p a s  rappor:  a u x  rxpnrcaiiuos totales d u  C a n a d a  (1968) 

Quibec  C a n a d a  Q uEbcc/ 
cn rnrllions CannJ;~ 

marchandis:s de dollars % 

papiers  pour impressions 
minerais et concentr t :~  dc ïrr, diclizrs 
alnminium, inçl. alliares 
iu ivrcs  e t  alliages 
véhicules routiers 
arniantc nun manufacture  
h ~ i 0 n s  

pttc d e  bois et pitc siinilaile: 
matériel d e  comrnun i~a t ion  industrielle 
bois d'œuvre 
minerais et concentrés dz ciiivre 
boissons a l c~o l iques  distillées 
icr ct acier primaires 
minerais et concentrés d e  zinc, dbchet'. 
armes à leu, munitions, arti!leric 

machines industrielles spéciiles 
métaux przcieux et alliages 
minéraux non métalliques bruts 
placages. contreplaqués, par ncaiix 

céréalcs moulues 
rinc et alliages 
produits laitiers 
viandea fraîches et cungclée. 
spécialités chiiniques i n d u ~ t ~ e l l e h  et 

peileteries non apprêteea 

1 7  

explosifs 17 

total, zs principaux produits 2 4 4 5  

rotal, tous les produits 3 006 
. -. . . - -. . 

SOURCE : Extrait de t Ex~ior tar ions  internationalea par  produit rn d u  B . S . Q . ,  Annua i re  
d u  $uébrc, 1970, p 7r 4, t;.bleau 4 .  
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Jcs  vente.: plus nombreux5 ; notons que Ir iontrole américain cst triic fort sur 

cc scctcur. Da113 le secteur autrinobile, la bairsc dcs tarifs rlc 17-5 à r 5 %  
sur  l'auto complétc, e t  de i 7,5 ;i 12.5 sur les pièces d'autoniubile, encourngc. 

I'iinportation qiie la construction sur  place d'où une bonni' partic des dif, 
ficu1ti.s rcricontries par la S O M A  pour la ctinitruction d'autoriir-ibiles eurci, 
pEennes cr! concurrencr avec In prriduction américaine qui  Enéficic dcs accords 
1inrticuLicrs sur l'au tomobile 

Ln conscmction Je navires est encouragie par ks réductions consenties 
par la C.E.E.  Lcs accords du  G A T T  doivent tgalcmerit tiivciriser les induatncs 
d u  mat:ricl tlcetrique, 1cs produits minéraux non métalliques e t  les industnes 
chiniiqucs Mais de nombreus~q pctites et moyenncç encreprix5 canadic.nnes, 
f ranç;iises sont exposées à 1h rrincurrcnce plus vive qu'ent rainent les accords 
du GATT 

(3ctte évolution Iitire,échangi~tc a été pcrturlit.e au  criurs tic l'éti 1 ~ 7 r  
par  Ics rncjures proteitionnlytes d c ~  É r , i t s , ~ n i s ,  qui on t  remis cn lumière la 
dépendancc extrèmc du Cnnnda à Iiiur zqard, e t  I'intfgration icuinomique qu i  
d e  f a c ~ o  s'est renforcie entrc les deux pays 5 la suite Jcs JtvaIuations 
des dollars aniéricain cr iaiindien c n  1971 ct r o j l  

Quelle quc sri1 t l'évcilu tion d u  commerce intcrriational, I'irnporance 
nccupcc par lc commerce e x d n c u r  dans l'iconomic québéco~çc cntrdiniira des 
iiiodifications struerurelleç de  u n  industrie, c t  d'autres t r~nsfarmationç =nt  à 
p&vuir dans quelqiics sccteurs avec l'entrée de 1,i Grande-Bretagne dans Ic 
Marché commun Mais au-delà d e  ces transform:itions, de5 travaux s u r  le. 
structurcs c i  la pcilitique économique c n  regard du  mmmerce exttiricur d u  
Québec ont dnriné naissance i divers projetc;, à des perspcctivcs nnuvclles ou 
renouvelées Nous allons cx,imirier maintenant les diverses rhèscs ri1 préxncc 
dans ce doniaine 

R P R O J E T S  D E  RÉORIENTATION DES R E L A T I O N S  
~ C O N O M I Q L J E S  EXT~?RIEURES DG' QUEBEC: 

La  structure gtrigrnphique des kehanges ext<neurs du  Q u é k c  donne u n  
ordre de ~ r ; i n d e u r  d'une des bases de  chaçuri de5 projets propos& . 

Erportatioris Liu zuébec vers 

le reste du  Canada 62% 

les E t a t v ~ ~ I i i s  22% 

la C.E E (9 pays) (dont Gr;inde+Bretapne j , 5  C / c )  I I ~ O  

I C  reirz du  inonde (dont Tirrs-Monde 1.5%) 5 %  
total 100% 

Les échangrs extérieurs 



Présentcins d'abord le projet dbintéc;ration économiquc Canada*Etats+~nis  
tel qiie i'rlnt dcicndu lionald et  Paul Wclnnacott 'Os. Lcur ouvragc ccln5titue 
1, i  r;f;renic In plus utiiisce pour ce projet auquel ?cul se comparer en bonne 
partie celui d e  Rodriglic. Trciriblay prEconirant un marchi commun Québcc- 
f i t a  ts-unis ,  douhlz de l'indépendance politique d u  Québec lm. 

Rrin:,ld ct P;iiiI Wonnacott c h c r ~ h c n t  à c5timcr qucllc,s c~jn&quenceç 
aurait  la diminurion ou la suppreszion de  la barri2rti. tarifaire entre le Canada 
e t  les Et;itç.unis, c t  p u r  cux crs conGquenccs nc pourraient Arc que  &n:- 
fiquc's. Pour  nppuycr czttc argumentation, s e i x  secteurs industriels sont pris 
en wnsidéra tion. La t:roissanec prévisible est cxaminéc dans u n  cnsernblc 
économiq~c  où sont distinguées treizc r>gions amEricaincç c t cinq régions 
cnnadienne~, dont le Q~iéhec. 

Il  est tcnu comptc de l'fquilibrc gln6raI qui en r>sulterait ainsi quc les 
press on5 qui iipparaitisicnt sur  les ichangcs et  les cainires; est Egalcmcnt 
cnvj,~c2c la probnbilitt qiir Ic doilar canadicn atteiyne la paritk avcc Ic tlollar 
am?ricnin et que lcs cnlaircs cîiiadicns atteignent 1s niveau moycn am:ricain ; 
1:s ajustenicnts s'cffcstu:raieiit dans le long tcrmc cc s'nccompag~icraicnt d'unc 
rtcirgaiiisation ctfcrtivz de I'in~luitrie canadicrine Apr t s  avoir pas56 en rcvuc: 
Ics zffctli historiques d u  prtitcctioiinismc, lcs jnçuffixtnccs de production cana- 
dienne sont i.va1ui.c~ en cornpsrant les cricts canadiens actuc13 i cc qu i  existe- 
lait dans unc 9itiiation de Iibrc+échangi : Ic i a j  dcs accords canadwamCrisains 
cft pris rn cxcmple. 

La conclusion est quz le rcvcnv réel canarii:n ?CI cabira cst d e  I O  à 
I I  $6 plus bas du fnit dr 1;i pmtccticin douanih-e. Lcs prix a n a d i e n s  plus élevés 
earljqucnt 4% dc la situation c t uiic rrlnnnaie caniidien nc alors ~ciuj.i.vaIuEc 
csyl!quc 6 h 7:'; JLI rc.:cnu plu5 1 7 : i ~ .  Enfin sont itudikes la structure possible 
ci  1 ~ 3  imp1içatii:ns  CE divc1-x~ ~cJ~.I~I.:s cI'~ntfgrntion Cconoiiiique : union 
cioiianiérr, yo~ic ~ l c  Iibrr+bch;inyc, mardi: commun. 

Les +tins dc l 'Cnt<~r jo  d'abord et  du  QuCLicc cnsuite, Enfficicraiciir d e  
la mçilleu re sicunticin ;:fogr:~phiquc ;LU Cn nnda c t  lcur proximité de l'axe 
Chicrigli.Ncw,York pk : rn tc  d c  nomhrcuii avantages pour  Irs coûts dc tcans- 
port, le vojsinn~c dc.5 [ n ; i r ~ I i ~ ç  de consr~mmxtion. les l iv  r:iisuns plu5 ra yidcs, 
lc srin7ice plris effic,icc. :rnc ~ ie i l l eurc  cnnnaissniicc dcs iili~ngcments du  marché 
c t  une gestion dcs stock; rciiduc plus taçile. Notons quc \c  marclié des métaux 
r r im~i rcs  cst concentré d ~ n i  I,i mnc Chicago~Dttroit.Clcveland, Ic rn?.rché 
dii cuir en Nc~uvellc.~Ar $cttrr,-, cciui du  textilc dxns Ic Sud, celui du pétrole 

[ O B .  Ronald 1 \Vorinnwtt c t  Paul Wonnacritt, Frce Trade B<~w. ieen  rhc Iligitcd 
States and Canada.  rlit* Ptbt-n!iliI Econonric Eficcis, Czrnbridge, Harvard Uni, 
vcrsit;. Press, 1967, -130 p. 

roq.  Rndricuc Tremblay, 1:iJépe~iriuncr c l  mari!ié cornmiln cur'bcc-Etors-Unir, Mont, 
r i a l .  Edirions du Joir. 1970,  1 2 7  p .  
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e t  du charbon clan; 1e SuJ-Oucst,  mais la r:;iiln la plus vitalz au po!nt de  vuc 
i.çonomiqiic cl? tout 1; criiit:nirit nniiricsin est L7:cn c,cllc q111 SC ~ i t u e  entre les 
Grariclz LA;., c t  I 'Atl :~i l t j~: i r ,  ci'itrc Chic';igo ct NCW Y ~ i r k ;  I C  C.)U:~CC i ~ t  

ccntigri i cctr: rtgion rt r ~ o ~ l i c  de  New York. 

Cctte cipt iquc qüi pri: ilégic li.3 I i i i i  +ur:s Cctin~imiqucs nord,sud n'cst pas 
~~ciuvellc ci c: w n t  celles qiir fiicilirii 1.1 ;;cograpliic du continent, ninis tuutc 
laliiçtri:rc. ca~indiciine est uii ~4r i r t .  pcut+?tr~,  contrc Ilatur:. pour rcriforccr les 
rclaticins est~oucst,  d c  l'Atl;iiitil1t!c ai: Pacitiquc. 

U ~ i r  prriivc cl: :r.lidi t? clr I',] r~iimr.r,r.i:ic.g ;~oiicirniqiic des R'orinacott 
n ppn !,;lit d,iiir les r6sult.11~ d c  I'acirircl can:.do+nnif ricain sur I'aucomohile : 

Q ~ i r i i q i i c .  lc Caiizdd &nit siqnat,iiri. dc. I'Eritciitc k;Crieralc s u r  lcs tarif: c.t 

le coiumcrr? [GATT] qiii 17rci:rrit 1i.s rc~litiqucs tai-ifnirc: divr ini in .~.  
tciiit*~. l o i  I-ol;tiqur t;irifnirc ~an:idicnnc pour lc srçtcur tli* I'aiitomobile 
i ~ t  un  m:~cniplc. I r n p ; n n ~  rl'iinc r+>litiqi!;. tnrilnirr -.?lc.îrivt: ;.l.ihortc dans 
Ir but cl'i,limiiicr u n  f.irt;ur 5pccifiquc c!c Ji,çqiii lshrc clu coiiimcrct 
cxrïricur. P a r  i-çrnlpic. lt: C,ii:ncl;i irn~.ilria ;il i g(i r poiir 5 r 5 n i i l l i~> i i s  

dc rnmirin.~, ;iutomtibilcs ct riFcrs dc. rcckarige e t  n'csporta qiic puur 
4, rnillin!is d c  p r ~ d u i r s  I ' i n J u ~ t r i e  i1ut~1iiobilc. A l n  S U I ~ Z  d~ recom, 
m::nd;?ticiiis J'iine ciinimivioii d'cniluetc cl iri;(; yn r lz ~r t>fcsscur  Vincl-nt 
Blaclcn Ac l'Univcr?ir,: dz Toruritn. le goiivcrrierncrit oricnte sn 17oljtiçuc 
tarilnirc rii>ur I'ind~isrric cle I'niitrjmcbiIc dt. faqon à divclr7l:pcr un 
march,: ?la5 c t rn~l i i  pour !cç prrduits ciinacliens rlc l'automiihilc. Le 16 
j~irivrcr 1965. l 'c~itcntc !tir lc ctiliimrr<e dcs automtibilcis zntre 1s Cariada 
ct 1c.s Ë i ; i t s - ~ n i q  f u t  ;i<ii.%. Es~criticllcrntnt, ic pnçtz prfvosait UUE 

rc.rtniiic foi,mc dz iihrc-fch;i:i:i. p u r  1;; i,iiiiciilcs ct I:jèces cl',iutonir~liilc.c 
i.:irri Ir: dt U Y  p4-p. Leî clroiti 11'entrk r;iiiacliciis di. 17.jr.b sur  lcs 
v~hililrlcs ct dl* : jr>. sur  !>.; l ' i & b : i ~  di. rcchnii;;c ç t  1?.+ drriits nrnfricdinr 
;u rn~~~w.~l>lcs  d c  6,5: ;. L: S .  j r.: cli?p;inircnt. Cctcc cntent t  tririfairc tu t  

un siiicè? cc I'i.xpr.rt.I!iun c ! ~  prntluits cn;i;Lciicnj d c  l'autom~ibilc dCp~55.i 
1.5 ii:i!linrrl dl: clollnrç cri v2liiculcç c l  1112cc.5 en 1067 I I q .  

- .  
Lc pnini JL' cuc cllF8:ndir pnr 1s:.s f11:rli5 \\'t,n:iaccitt n cl<; f i l n d ~ ~ i i e n t s  i.cononii, 
cl11ec kricirx rniiij i I  tlc.v:ait ci8ncl\iirc J U  1,i11f11~<:111i1i1t l ' i i i iprix niii.?rjïairit 
s u r  Ic p,iyç c t  5nn3 r!ri i l tc .  cciritrcdirr Ic projct pi?litiquc J'C3tt:iwn dc rrninrccr 
il;?- uriit2 paricn narliiirinc. 

Fort ;CS ~ ~ ~ U I I I C I I ~ S  c!(~ frCr:ri Vv'onnncott c i  du -ci<i:j de czrtnlrics 
poliriquzs, Rodrigue Tri.nibI.?y pr:s::rire unc tl;ccc doiit I'r~rigirialirZ cçt d t  
bouluir prouver qu 'un  rnririb; ctiinniiiii C)u?licc+Ét.i ts  Uriis cst la cr \ l  urion pour 

r i n .  I:%driGiic Trernhl,zy, i 'Ec~nrimi .~! .e ,  hiotiirs.il, I-Iolt, Rin ih : r t  cc \!'instoii, 1969, 
P. ; tjialcmçiit Aiiriuairr dir CnîtaJa,  1972. p i 1 4 j . r  156 ,  . L'arcn rd  c ~ n i d r i ,  
arn>ricnin sur  les prrduiis de I'actoiiio'nilc i,. 
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lai QuEbecois qui çont ~erdants  dans I'actiicl marché mnadicn ; ce choix serait 
akwrti de l'indépendance du Q u é h c .  L'auteur chiffre la pertt. h u l t a n t  du 
marché canadien actucl à 2 milliards Je  dollars par an, soit 3 3 5  dollars par 
QuéKcois d u  fait 

... de prix aux consonimatcurr artificiellement élevés e t  d'une structure 
industrielle incffi:acc ... le revenu personnel par hahitant de tou5 les 
Québecois [85 0/;: francophones, r 5 % angliiphones) e ~ t  en effet d'environ 
I I  70 inférieur à la moycnne canadienrie ; il est de 27% inférieur à cclui 
de I'Ontario, 5037 initricur à celui de I'ensemblc dcs États-unis et 75% 
inférieur à celui (le In côte oupst américaine Il1. 

L'argumentation repciçe sur les points wivants : 

Les barrières tarifaires :anndiennes forcent le Fnductzur 3 limiter sa priidiic- 
clon, sin tff icacitk, à nc pas En>ficier d'économies de dimcmirin d'où les c(1Gts 

de p d u c t i o n  Elevés ; 
La ~~roretticin tarifaire actuellc est au profit de l'Ontario et au détriment du 
Quibec étant Jnnn; les types d'industries protégées ; de plus la structure tari- 
fnire actuelle des État5,L'nis *rait plus avantageuse pour les industries du 
Québec ; 
L'adhésion d'un QuSber- sciuverain 3 un  marché cnmmun avec lcs Éta tsunis  
rapprocherait le niveau d r  vie quékcois de celui des Etats,unis ; 
Les nivraux des coûts de prductirin e t  des fr,iis de tmnspom vers le marchi. 
américain rcndront faciIe 211 Québec I'écnulement de +CS produits ; 
L'aidc financière aniéricaine a-ra néceswire pour la mis- sur pied dans les 
meilleures conditions d'iine monnaie quékcoije ; 
L'int:rèt commun. I'opininn publique, Ic pouvoir J e  marehandagc inclinent 
vers ce:tc oprion. 

Bicn des argurnciits propoks dpp~llent la cntique ou dcmandeiit au 
moins d'Être sérieuwnic~t réexaminés. Ce projet ~ . r  fonde uniquement siir le 
sectcur secondaire et siukment deux facteurs di: l'expansion industriellz. la 
pcilitiqu? commerciale er la dimension des marchés, sont pris en considération 
De plus, l'auteur fait fi du  rapport Je forces Québec,Etats+~nis ainsi que de 
la diffkrence de structures qui iraient à l'encontre de çt qui est recli<rclié. 11 
reste encore i vérifier s le tarif a surtout profits à l'Ontario er nui a u  Qué, 
IYC "2 

1 1  r .  Rodrigue Trcrnblay, Indibcndanrt c~ marcht coinrnuii gutbrc+Eio:r,Unis, p. g .  
r 11. Sur ces questiuns iin peut coneultcr Claudc Lrmelin. r L e  C i n a d a  un rnafché 

torninuii contre nnluie 7 P. Ic Devoir .  rn novembre 1970 : Jcan,Luc hcguh,  
4 Point de vile d ' ~ n  aurrc êconorn~stc sur le marsh6 commun Québc~.Etats- 
Unts s, I 'Acti ial iré iconomiqur, vol. 46. no 3. uctubrc~dé;emhrr I 970, p. 531 ; 
Rodrigue Tfernblay, c P e i i t c ~  fconnrn c.., marchés communs c t  poliriqiics bcuno, 
miquesr. I'Arrualrté économiqirc, vol 47,  no I ,  avri1,juin r971, p. 5.17. 



Ccptndnnt, la rcmiw cn queçtiun la plus &ricusc d u  prujct csr vcnue de 
Rom;i Dtupliiii qui double sa critique de  la proposition d 'un nouveau projet : 

un mnrché crimmun Canada-TicrpMonde ' l a .  

Roma D:iuyliin s'est appliqul: i Fnluver que : 
La rt ?;rrricipatiun du Québec au marché ainéricain n'est pas rentable. m et pour, 
rdit s'acccimprigncr d'uli exridr de p p u l a t i u n  et d'une baiasc du produit riational 
brut  ; 
Les induitries ontaricnncs cstimécs trk prutépécs, par R.  Trcmblay, ne four. 
nisse~it qu'unc. production inftrieure à celle du  mnrché nntarien, de telle s o r k  

que Ic Qtii.hcc est export;itrur vers ce m ~ r c h é  et  serait drinc avantnqE par  la 
CtruGturc tarifaire can;tdiennc ; 
a La çtructurc 1,irifaire dcs t t a t s , ~ n i s  ne g r a i t  pas plus avantageuse pour  les 
industries d u  Quéhfs que celle du  marché commun canadien. mi 

Q u a n t  :lux revenus très infkrieiirs des Canadiens français, ilc seraient 
dus cr :lux effcts n2fastes d 'un taux de natalité extrêmcmcnt élevé a accoms 
papn; d'une immi.ernticin imponant?, cette offre de travdi! ne trouvant pas 
d'crnplois suffisants i l'époque ciÙ une nuuvellc trchnologic fundée sur  le char. 
b n  et l'acier a entrain; les activirés économiques vers d'autres régions nord, 
nméricniiics. P o u r  i'aurcur, la sulution d'un 

... mrirch; commun unissant le Canada ec le Tiers+Monde crinstituerait 
l'union douanière la plus wu haitnble sur lcs plans politique, économique 
et humain. Le Qu6hc.c s'apparente en effet aux pays du Tiers-Monde 
par u n  taux Jc. n~talitii: juqu 'à  hier vraiment rcinarquable c t  par  une 
structure indu~tne l le  qui  ressemble par cznains côtés à celle Jcç  pays 
cn voie de divcloppeinent. 

L3 t h k c  défendue par R o m  Dauphin démontre a quc l'industrialisation 
du Qu?tii.c est attrihunblc surtout à la constitution d'uri marché canadien. 
protCg6 par J e  forts tarifs douaniers, qui ri pçrmis à un c e m i n  nombre d'indus. 
tncs  d'txploitcr ! 'abndance c t  l'immobilitb géographique de la main*d'mvrti 
québécoisti "' m. Mais cette ana lyx  pcirte ssulcrnent sur les pa1itiquc.s commer- 
cialcs J 'Ottawa ct ne permet pas Jc Iuger des diverses autres politiques fédérales 
dont le Quibec  a pu faire Ics frais. D e  plus, si la kfutation ilcç arguments 
dc. Radrigue Tremblay 3 unc ccrtainc consistance, ct nous y revicndmns plus 
Iriin, Ic projet dc nid rché commun C;inada,Tiers.Monde est lxaucoup moins 
é l a b r ;  ~ i t  prête davantape le flanc à la critique. 

r il. Roiria Dauphin,  Ics Oprivnr Cconorniques du xuébcr 
I 1 4 -  Claude Lemelin, c Le marché commun canadicn, surtuur bindhque au Québec ? r, 

le Deuoir ,  16 avril 197 1 , également R. Jouandrr.Bernadat,  t Commentaires nlir 
les options économiqiies d u  Q u é b e c > ,  1'AciualirC é r o n o m i q u t ,  vol. 47, no r ,  
avri l~ luin 1971. p .  195. 



En définitive, il est diffrcilc de JFtermincr parmi ticaucoup d'autres 

facteurs Ics c o n s ~ q u c n c : ~  d'une politique tarifairc c t  sur  ces seule5 baws bâtir 
un projet dc politique :l«baic ou confirmer pour I'csxntiel u n  statu quo poli, 
tique, économique e t  a>;inl a En soi, le mécanisinr du tarif prLfbrcnrit1 est 
un instniincnt de d c f r i i ~ e ,  pcut-ctre mFme de repli, mais ii ait imprissiblc de 
rranchcr, inêinc historiquement, l'avantage ou  Ic dEsavantagc de tclç rcmurs 
aux rnécaniçmes d'ixileineiit partiel "5 3 Lcs po1itiques d e  l ib rekhangc  accru 
prZmniGcs par Rridrigie Trenibla.; e t  Roma Dauphin cntraineraicnt~cllcs une 
plus forte croiss~nce éci~nornique selon les cnseigncments de  la thsoric clawique, 
ou u n  déclin Economiqiie tt-l q l e  la pratiquc a pu le prouver ? 

Qiicii qu'il e n  scit, lc doinaine dcs Eiliangcs extérieurs est fortement 
concerné p3r dts politidurs économiques globales ou par  diis choix politiques 
fondamentaux tels que cclui de I ' in~ lk~cndancc  du Qusbec. L'indépendance 
;issortic d'un marclié c(mvr.un avec le r c ~ t c  d u  Canrida est le projet défendu 
par le Parti québicoi; Favorable à une souverainztk du  Québfc accrimpagnée 
d'une pnlitique tarr fair :, d'une ba nqüli x n t r a l e  et d'une monnai c communes 
;ivec le Canada anglais IlT. 

Tous  les choix nt sont p;is Epuisés pour autant et l'on peut aussi mettre 
de l'avant i'idéc d'un marchi. etimmuii Qukbcc ou Canadri,C.E.E. lrR. C e  projrt 
insiste 5ur 13 complémentaritc di1 Québec et du  Canada, riches e n  ressources 
naturzllcs cc peu peup!és, et de l'EuroFc, disposant de capitaux c t  d'une popula, 
tion a b n d a n t c  ; la dist-ince n'est pas d2tcrininante puisque e: le QuCiticc e t  le 
Canada ont  toujours ijt> dans u n  ensemble éconrimique transatlantique 3 e t  
tou joua  comme contrepoids facc au voisin du sud ; !'Europe serait encore 
lc rnc:llcur contrepoids pour  pcrmettrc au Canada et sans r l ~ u t e  an Q u é k c  
de a préserver son idenrité culturelle et son autonomie politique tout e n  prrr 
fitant de la prci5p;rité du  monJe atIantiqur n. Cette argumnitation anrait 
besoin d'être aFprofondie et, comme les autrcs options, elle ouvre des p e r s p e ~  
tives d'évolution intéreisante ct d'adaptation du  Canada e t  du  Q u é k c  des 
exigences intçriies e t  ai:x modifications qui surviennent i l'extérieur. 

115. Jacques Pariieau, s Note sur I'aménagemenr des espacer; économiques r ,  I'Acrua- 
litd économiqiic. vo!. 30, 11" 3 ,  octubre-dtccmbre igjq. p. 477,488. 

116. Pnul Bairoch, c Commcrcc extérieur ct  dévclopprmen: fconomique : quelques 
eiiseignernents de l 'exptri~ace librc,échangiste d e  l a  France au rge sièclcw, 
Rwue écorioniique, vol. zr,  no r ,  ig70, p. 1 . 3 3  ; kgalement Samir  A n i n ,  l 'Accu- 
iiiiiictiorr ù l'klielle n o ~ d i c l c .  

117. Cornite Jr docuirieitaticin du Parti q~>b<c!ii:, la Souveraineri tr l'écor:ornie, 
Montréal. J!ditions du Jour, mars 197o, 160 p. : igaleinent girarrd nous strrTr is  

vrr?iment rlicr. noiu., Mrintrcsl, Les Édi~ionb Jii  Parti  québécoia. 1972 ,  p. 131,137.  
r 13. Kimon Valaskakis, a Lin Autre clioix : (2uéhec,Cannda-Europe ? 3. le De~st r ,  

1 c t  3 décembre 1270 ; ou encor? dnns une optiquc différente : Claude Julien, 
Ic C~naJo, dcrniére cl;nricc de 1'E:rrupc. Paris, Grasier, 1965, a95 p. 
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L'analyse des relations Cmnomiques extérieures du Qucbcc rké l e  l'am- 
pleur de sa dipendancc d a n s  les échanges dc population, dc capitaux et de 
marchandisrs. Ccttc dCpcnd;incc persistante ct  dccruc à 1'6 g:irJ de l'Ontario 
et des E t a t ç . U n i ç  se manifcçte au niveau de l'imig-rdtiori, dzs flux d'inveçtiçsc, 
ment ou dcs importations de produits finis I h a u t c  technologie. 

Par siiitc de la faiblessr de wri pouvoir économique e t  politique, le 
QuChc francophone. qui a peu dc pouvoir sur son immigration, subit une 
;rosion de sa majorit;- qrii  x doublc. d'une émigration vers I'Ontario ou  les 
eta ts-Vnis. 

Dc plus, le Quzbec connaît dcç cntrics  important^.^ de capitaux, mais 
dEtcrrninCes xloii les bewins et les prr,hts de miiCitCis extkricures auxquelles il 
nc participe pas, sur lesqucllcs il n'a pas dc' ;ontrGlc Il9. Le décclcppemcnt des 
firmes plilrinationales ne fa i t  qu'acrroitrc cette domination. 

Enfin Ics politiques douanihes elles-mfmcs sorit établ ies  en fonction 
d'optima da ris 1c.qilcls le Quli.bec francophorie n'ursupc qu'une place t r è s  mar- 
ginal~.  É rnn t  dtinné la stmcturc génEralc clc son éconnmie, les réadaptations 
impokes par  de nouvcllt.~ polit iquci dc  commcrie extérieur I'exposcnt plus 
que d'autres régions canadicnncu, surtaut plus que 1Y)ritario qui a le pouvoir 
émriomique décisif. 

Le QuEbcr va+,iI pouvoir réduire cette doiriination en recherchant r u n e  
modalité forte de I'intcrdépendance 3, en refusant de a bisser un pouvoir 
extérirur exploiter à scln compte exclusif rt pour son profit exclusif les ressours 
ccs naturelles et humaints de l'cnxrnblz politiquemciit organisé 3 et en chai- 
siçsant de mettrc en  rruvrc une a structiirc préférée pour l a  nation 1 in&rée 
e dans un ensemble de nations capables de fourriir une dose de contrc,pouvoir 
à l'égard Jca Grands ou Supersgrands ''O ? r L'organisation du pouvoir, le 
rapport des force sociales et le dynamisme dcs comportements qui animent le 
Quibec d'zujourd'hui vont. pcrmcttre de  s'en rendre conipte. 

119 .  Cf qu'un SJitorraliste exprimait : i lnbi : ü Le rtilc Jcs capitaux étrangeru ~ i i  

QutScc a trop longtemps consisté à tirer prcht dc U 0 6  ressources naturelles pour  
Iiivciriser le dévclnppemcnt indusiricl dcn autrcs c t  i fournir  à l a  maiii,d'r~uvrc 
québécoise: dii travail i bon itiarchi p c n d ~ n r  que  I s ~ ~ p o s t c s  rémuntrateiirs étaient 
rkcrvés  1 dcs érrangtrs II ne  ciifira pas, i l'avenir, q u e  tou t  cela SC fasse eii 
Iran<ais. II i a u d r l  que Ics choses se  lavent Iiuiremeiir, c'cst*i,dirc moyeiiiiûnt 
rlcs conditions pliis cxigcntïs e t  unci part~cipnrion plus réel!c de notre part. Ce 
ii'cst qii ' i  cctrc conJiiioii quc l'apport d c  cnprraux t t r a i i ~ z r s  paurra  vraiment 
servir au ddveloppcment iciinomique e c  i Is p a i x  ruciale. A (CIaudi: Ryaii, rs Le 
capital ;[ranger et  Ics il!usirins di: ccrt.iin: hornrnzs polit:quea>, lc Devoir, 
24 nisrs t ~ 7 r  ).  

a François Perroux, InJipendancc de In nation, p. 3 0 ~ .  
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Dualisme des institutions, 
des structures sociales 
et des comportements 





cr L'konomie est histoire et elle est société et dans la perspective où 
nous nous sommes placé on ne pcut EIuJer la prize en considération des institu. 
tions, des structures sociales et dcs comportements q u i  dcinncnt forme et  Sclnt 

intcrd2rcndants des structurii~ Ecoriomiques tout en expliquant le développe, 
ment et  l'organisation gEnérale d'une écmiomie. 

Beaumup d'économistes muhaitent une explication de la dynamique ct 
du fonctionnement des systémec ct dcs structures économiques, mais rcst cnt 
insuffisamment J ig ; i~ ts  dcs schkmas classiques ?. Cette conception rejoint ies 
préoccupations dc soriclogucç québécuis qui jugent bon d'étudier les structures 
Économiques dans iinc eriquête sociologiqrie c t  se poçcnt la qucstion de  
l'opportuniti dc. cette démarche : ~ i :  alors qu'il existe unc science économique 
spécialisi.~, Luirnmznt Ic jriciologue doikil parler des faits éwnomiques ? B mais 

I .  Henr i  Bartoli, S-jrièrnr~ et s t ructures  éronomiqurs. cours polycopii,  licence 
qe annéc, Paris,  Cité du  droit, 1p65.i 96.6, p. 73 .  

1. a Pour t an t  la coiiceprion rrstrictive ( d e  la science économique)  cat contradicro're 
d'avec la  voloiitk affiririéi par ces infnies auteure d'abandonner Ics schémas mé. 
canisree e t  organistes pour  clabarer en6n  une tconumie humainc. L'intégration 
à l'aualyse théorique d t i  êliirieii~s c cxtra+Econumiques a c o n ~ r n r  la rontraintc, 
la prise en consid>rntitiii d r s  >ttilcturca aociales c t  pol tiques, l ' exarn~n d u  com. 
portement d e  I'hornine tntal, p u r  tout  dire la  recherche d'iin huinani~rne inté. 
gral semble exiger la connarssancc des sysrèrnes, des structures, dzs conduites, 
cburiais5ance préalahle à l'ilaboratron des scli6inas dc lonc:ionncmcnt. Si l'hco, 
non!rstc se r é c u ~ z ,  il risque dc rendre s a  discipline rad:calernent d ipendan te  dcs  
autrcs 5cicnces humaines oi i  d'tlahorcr 5r.3 proprts  modèles sur la base d e  pré, 
coucepriuns inconscielites de s i  We~tanrrh~uung ~crsonnc l !e .  11 cst d o n c  amcné 
à chui~ i r  une science totale o u  à hésiter devant  la a grande antinomie a de 
l'abstraction hypothétique et d e  l a  descript un  concrète. r ( A n d r é  NicoIaï, 
Comporrement éco~iomiqiie eL sinicrurcs ~ d c i d l e ~ ,  Paris, P .  U. P., 1960,  p. 9-10 ) ,  

j. Pcrnand Dumont  e t  Yves Mart in ,  I ' . 4n~ lg~e  des structilïes sociales ségiotialcs. 
Ecudc suriologiqur dr 1~ ~ i g l o n  d c  Saint*)c'rÙmc, Québec,  Les Presses d e  l'Uni- 
versiti. Laval, 1963, :70 p. 



1' r éconor,ic. au wns 5:rict n'a pas encore donné Leu à une probli.matique 
sociologique bien clirion ;crite B. 

En outre cette peispcctive ce retrouve chez les partisans d'une conceptmn 
largc de la scicnce économique : 4 Cetti' approche pourrait faire craindre un 
impérialisme de l'éçonoinie à l ' igad des autres sciences humaines. 11 n'en est 

ncn : si elle a la préten:ion de raiwnner sur un honimc total, elle ne x rzcon, 
n:iît pas le pouvoir d'expliquer la totalité de I'honime et admet de cr fait à ses 
&Cs i'cxistence des disciplines spécialisées. Bien plus, elle pruclarn~ l'inGluctable 
collaboration avee cell(:ç.ci ct principalement avec I'histoirr. la sociologie, 
I'ethnologie et la psychologie. a 

Or, peut ajoutcr ;1 cette liste le droit et la science poIitique puisque I'on 
prendra en considératioii Ics institutions parmi lesquelles peuvent se distinguer 
les B: institutionj.cho~es P que sont la propriété et les contrats et les a institu, 
tion~groupeç B qui cngIiibent I'ttat, la famille, l'Église, le syndicat '. Pour de 
nombreux Economjstcç Irs in~titutions ne sauraient être considérées comnie des 
structures 5, soit qu'rlle i iipparniwnt comme un r malheureux héritage de la 
pensée juridique Y, çoit qu'elles n'expnnient qu'un rapport de forces sous. 
tendu par un  équilibre ttructurel provisoire ; c le concept de structure est plus 
large que celui diinstitu:ion 8 .  

Mais il nous semb-c que cette optique montre surtout le souci de dégager 
l a  notion de structure d'une notion d'institution qui correspond principalement 
aux c institutionç.choses 3. Nous ferons tout de même une place, si minime 
soit.cilt., à cetic catégor'e d'institutions car on ne peut nier ni Ieur rialité ni 
leur influence détern~ininte sur les structures économiques même si, c pour 
l'économiste, le droit arparait conime excrçant toujours une fonction dc con, 
servation sociale. Tout droit, quel qu'il çoit, ajuste des intérêts et freine ou 
ralentit des mouvement: '. B 

Quant aux c institutionvgruupes s, elles nous paraissent être beaucoup 
moins d'essence juridicue que la catégorie des a institutions,chases i. Les 
a inrtitutions-groupes 3 nous semblent avoir un contenu plus sociologique et 
plus dynamique mtme ; le conecpt d' r institutions-groupes v nc peut Irs con, 

4 .  Maurice HaunQu. s Théorie de l'institution et de la Iondation 8 ,  in Cahiers d c  
la nouuellr journée, 1 9 1 5  

5 .  Jean Lhornnic, &Matériaux pour une théorie de la  structure économique e t  
sociale 9, Rrvuc iccnomiqur 1954. p. 864 et suiv. (cité par André Garrigou, 
Lagrange et R e n é  Parset, S>rtémes er structures éronomrques. Poli~iqucs de 
développcrncnr, ze i d ,  Paris, cditions Dalloz, 1969, p 231 et suiv. ; Nguyen 
Huu Chau, Srrucruirr. insiiturions c t  développement économique dons Irs pays 
soi~a~ddveloppés, Palis, librairie générale de d t ~ i t  et de jurisprudence, 1964, 
287 P.). 

6.  G. Gurvitch (cité plr A. Marchal, in Sysi6mcs c i  srructiirrs économiques, Paris, 
P. U. P. r Thi.misB, 19.59. p. r q r ) .  

7. P. Perroux (ciré par A. Marchal, in Systèmes r l  structures économiques, p .  r 4 4 ) .  
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tenir et  les recouvrir tout 5 fait. Enfin, leur existe-nce, leur perception, ne 
paraissfnt pas poser dc prribl2mcs particuliers et  leur poids sur Icç structures 
économiques est incontestabIe bien que Ieur prise en considération ait souvent 
fait défaut. 

Le concept de structure sociaIe qni sera également utilisi: ici ne peut l'être 
sans déhuition prEalablc tant son in ter~r t ta t ion  varie d'un auteur à l'autre. 
Certains sociologues I'utiliçent dans un sens large englobant des éléments 
structureIs et culturels qu'un sociologue québécois définit ainsi : 

La w~iolngic tout autant que l'anthropologie tournent sans cesse, sans 
parvenir encore à quelque délimitation précise, autour d'une distinction 
fondamentale entre structure et cuIture. D'une part, sous la figure de  la 
structure, la rialité sociale est considérée commc une fnrme objective 
où sont privilégiées les données démographiques et  économiques, certains 
aspects aussi de l'nrga nisation wciale [ceux par exemple qui se traduisent 
par des statuts ct des roles), enfin certains groupements qui paraissent 
s'imposer aux premières appréhensions concrètes [eomme la nation ou les 
clnsses). D'autre part, wus des images asçumées par In notiun de culture, 
la rtaIité sociale se prkente comme configuration spirituelle ou c con, 
science eolIective B, comme un univers mental auquel participent 1 ES indi, 
vidns et  par lequel ils wnt  définis 

C'ert :i partir de cette définition qu'est forgée la notion d'organisation 
socinls l à  uù beaucoup d'auteurs auraient parlé dc  structure sociale, ou peut, 
être de  système social. 

Car c'iist en définitive de la synthèse dcs éléments culturels et  structurels 
que se dégage ce que nous appelons l'organisation sociale d'une collec. 
tivité que nous définirons maintenant comme l'arrangement gIobal de 
tous les éléments qui scrvent à structurer Faction soeiale, en une totalité 
présentant une image, unc figure particulière, différente de ses parties 
çomposan tes et  diffi:rente aussi d'autres arrangements possibles '. 

Cette acception large des structures  sociale^'^ a retrouve quand on les 
considère comme des interdépendances entre agents ; elles sont objectives parce 
qu'el l~s s'impoant à eux et  elIa existent grâce aux eomportenients humains 
qui ,wnt der adaptations conseientes i une situation structurelle d'interdépen- 
dance assurant le fonctionnemei~t et  l'évolution du  système. Les structures 
recouvrent des aspects ubjectifs, et  les comportements, dcç aspec& subjectifs, 

8 .  Fernand Dumont, a Notes  sur l'analyse des idéologies 3, Rccliercltes sociogra, 
phiqurs, vol. 4 ,  nn 2, 1963, p.  1 5 7  ciré par Guy Rochcr, Ivirrodrrc~ion a b 
sociologie ginirale, 3 vol,, Moiitrbal, L i t i o n .  H M .  H., 1968, p. r l .  

9.  Giiy Rocher, Introdirccion ù Ia sociologie géntrale, t .  2 : Réorganrsation socialc, 
p. I z ct suiv. 

i o. Andrf  Nicolaï, Comportement Cconomtque ct  sirrrcliires sociales. 
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examiner 1cs institutions, ics structures sociales e t  les comportements '! A pprw 
pos d c  chacurie de ces atigorics - inst i tut i~ns,  structures sociales cr corn* 

portements - nous nous demanderons si c1lc.s reflèteiit u n  dcvcloppement auto, 
nome de l'économie québécoise ou mnnifestent p l u t h  des effeu caractérisés d e  
domination ; si elles traduisent un développement homogEns de  l'économie 
québécoise ou reflètent des déséquilibres et u n  dualisme a u  niveau des centres 
de décision, des hiérarchies, des priorités et des valeiirs. 

Q u c  I b n  veuille ou non se référer à la distiiiction J e  M. Hauriou cntre 
les institutioiis-choses ct ?es in~titutions-groupes, on ric peut éluder leur cxis. 
tence e t  leur influence sur [es stnicturcç Eccinomiquc= ; nous allons étudier la 
première d e  ces catigorics en analysant ce qui a été appelé a les c a d r a  juridi- 
ques du  Quéhc ln. 

A. DROIT CIVIL FRANÇAIS 
ET PO W O I R  JUDICIATRE BRITANNIQUE 

L'utilisation au  Q u f k c  d'un droit issu d u  Code civil frangais dans u n  
Canada dominé par lc Cornmon Law frsinc à la fois le dynamisme interne du  
système juridique québéu~is  ec lui fait perJrc  sa cohérence en lëcartelant cntre 
deux systèmes fort différents. Il est b n  de s 'arrttcr quelques instants à ces 
données juridiques q u i  font incontestablement partie de la spécillcité d u  QUE, 
bec, tout  en marquant de leur influence la vie économique. 

L'existence d'une nation canaJieniie,fran~aisc n'a cessé au cours dc 
i'histoirz canadiennc dc provoquer des conflits tant dans le domaine du 

1 5 .  Lea comportcmcnts qu'André Marihal sppclait égaiement a structures d'encadre, 
menti. C'est égalenient 3 ces notions que se réfère Henri Bartoli qui retient 
dans u n e  étude d e s  structures économiques : l ' e t ~ t  CE le pouvoir, lea classes 
dirigeantes c t  les clams d'appui et les divers rapports avec le pouvoir (cf .  Henri 
Bartoli, SyrtLmrs e t  strucrurer économiqucr, p. 163 et suiv. e t  p. 295 et suiv ; 
Henri Bartoli, La rationalité dts décinions dc politique économiqüe et la'crise 
du pouvair daria I c ~  ~ociétés capical i~tea  industriellca w, zconomic appliquée, 
vol. 1 5 ,  non 1.1, jamuier,juin 11751, p. 67.101 ; Henri Bartoii, a Le rravail e t  les 
pouvoirs 3, Espic, nunléro upéctd, CIO 6, juin 1953~ p. 941,963). 

16. Louis Baudouin, a L ~ B  cadrefi juridiques 3,  in Guy Sylvestre, édit., St~ucturcs 
socialrs du Canada français, Québec, Les Presses de Vuniversité Laval, et 
Toronto- University of Toronto Press, 1966, p. 84,97. 
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droit constitutionnel que dans celui du dmit privé, où le dmit  civil s'oppose 
au Common Law, droit non écrit formé judiciairement. 

Le gouvernemeiit fédéral a un  pouvoir considérable puisqu'il nomme 
les juges de la Cour si périeure, de la Cour du district et de la Cour de comG. 
II n'y a pas au Canada, pays britannique, de tribunaux purement adminie 
tntifs, mais au Québec, les procédk de c o n t d e  des organismes administratifu 
gouvernementaux sont hérités du droit anglais, tout en étant incorporés au M e  
de pro&dure civile. LI droit public, constitutionnel et administratif en parti- 
culier, appamiiit cornmr: un héritage anglais, orienté selon l'esprit britannique. 

Le droit privé eet marqué par un double héritage franccrang!ais. Le code 
est d'origine foncièrement française mais s'est a canadianisé a avec le temps, e t  
au Q u é k  la premièrt codification du droit p ivé  date de 1866 et se différencie 
des ncuf autres provinces qui recourent au Common Law. Rappelons I'impor, 
tance que peut avoir 1s c d e  sur la vie économique puisqu'il régit ce qui con. 
cerne la famile, la Fropriété, les obligations, les contrats. la responsabilité 
civile, le crédit hypotl.éeaire, leç régimes matrimoniaux, les buccessions, testa- 
ments et donations. 

Le Code civil siibit une absorption par un esprit d e  Common L w  à 
l'occasion d e  I 'interp~tation judiciaire qu'en fait le Conseil privé et la Cour 
suprême. Notons que :ette dernière comprend seulement deux ou trois juges 
du Québec sur les neu:' juges qui la composent et qu'en outre le poids du pou, 
voir judiaaire est accni dans un pays anglo-saxon, où il est a un  puvo i r  eréa, 
teur par excellence, à la différence des pays de codidcation où il est avant tout 
un pouvoir secondaire ayant un k l e  d'interprète l7 a. 

Le pouvoir judic:aire '' est représenté par deux cours fédérales : la Cour 
de !'échiquier pour le; réclamations wntrc l'etat fédéral, la Cour s u p r h e ,  
dcrnier tribunal d'app,:l en matière civile et criminelle et qui décide, comme 
on l'a vu, autant en dioit civil qu'en Comma Law. A I'inténeur du Québec, 
on trouve au sommet la Cour du Banc d e  la Reine qui cornFrend douze juges 
nommés par le fédéral et siégeant en appel avec une juridiction à la fois eivjle 
et criminelle ; la Cour supérieure est le grand tribunal de première instauw. 
II existe également une Cour d'assi- pour les affaires eriminelles. En matière 
civile à un niveau de juridiction limité, la Cour du magistrat décide sane appel. 

Par ailleurs, le Code de procédure civile est de la mEme famille intellec. 
tu& que le C d e  civil, mais subit un écartèlement entre des mœurs judiciaires 
d'origine française et Jeç méthodes purement britanniques. Les cours ont le 

de juger de la constitutionnalité d'une loi fédérale ou prwinciaIe et 

1 7 .  Louie Baudouin. 4 Lcr cadrefi juridiques S. in Guy Sylvestre, édit., S~rrrctirrci 
sociales du Canddn frdnqais, p. ga. 

18.  Jean-Charles Bonecfant, < Lee cadres politiques s, in Guy Sylvestre, édit., Shirc- 
turcs socirrlcr di i  Cam& francaig, p.  67.83. 
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Enfin l'on peut distinguer un  pouvoir social. Ce pouvoir aurait les 
caractéristiques suivanxs : la force ne lui est pas indispensable ; il n'est pas 
nécessaire de préciser le passage de la puissance à l'acte ; l'opinion en est 
l'objet même et il se distingue du  social cotirrol, pression exercée par le groupe 
sur SES membres. Le pcuvoir çocial, a c'est la capacité pour un sujet dc se faire 
recannaitre par I'opinim utile une aptitude à représenter le groupeobjet et à 
disposer d'nne autoriti 5ur lui 1. 

Il existe une dyiiamique de la domination sociale où intervient le pou- 
voir xicial, économique et politique, 4 ces trois formes se commandent ks unes 
les autres sebn un  di roulement circulaire ... L'argent qui était au point de 
départ se trouve également au point d'arrivée. Pouvoir politique et pouvoir 
çocial ont servi de reIa s ; ils se sont exercés en vue d'aurroitre encore un pou, 
voir écrinomique précxstant Pz. s 

Dans cette théoiie de  la domination çociale, les clams joueraient des 
rôlts d'économies dominantes et reRet compensateur çerait une. théone de 
freinage à l'inverse d'une théorie de I'accélération. Mais cette loi est-elle 
généralisable hors de 11 pfriode étudiée, peut~elle aussi nous éclairer sur des 
prmssus de développrment du Québec ? Quoi qu'il en soit, on reconnaîtra 
l'utilité dc ces divers mncepts du pouvoir et du jeu de leur interaction. 

a. POUVOIR ET SOCIETI? QUEBECOISP 
Un colloque inierdi~ci~linaire a analysé le pouvoir dans la miété  

quéEmise mus se5 divbirses formes. Il a permis de souligner les ambiguïtés et 
la complexité du conce>t de pouvoir, c t  le fait que nous n'observons vraiment 
que les comportements ; par ailleurs, e le pouvoir ne saurait remanier les ~ tn ic .  
tures de comportement sans manipuler aussi les valeurs qui encadrent CC eomd 
portement 3. 

De pliis on a relevé la permanence dc5 pouvoirs traditionnels aurdeià 
des termes dont les iiitellectuels désignent lm régimes poIitiques selon lm 
attentions ou les E S P O ~ ~ Ç  qu'i!s y ont trouvks. Ainsi, on parlait en 1955 de 
stérilité de l'esprit, de monolithisme de  la pensée, de I'omniprésence de  la 
d m i k  ; en I 965, il s'agissait de dynamisme, de croissance, de révolution. 
Cependant, c dans la riesure où ces formules laissent croire ... qu'aujourd'hui 

3 1 .  Jean Lhonirne, Pouimoir c t  rociétc' cconomiquc,  p .  ï 7 7 .  
21. Md. ,  p. 70  ; égalerient Jean Lhonirne, la G r a n d c  Bourgcoisic au pouisoir f 1830- 

1880). Essai sur I ' L i i s t o i ~ ~  I P C I ~ I L  de h Franrc, Paris, P.  U .  P . .  1960, 3 7 8  p .  ; 
Henri Guitton, a ta loi dc9 trnia p~uvoira. Une dynamique de la domiuation 
noçiale P. Revue d'iiconomie polit ique, vol. 7r.  no 1, 1961, p. 109'1 r 3 .  

23 .  Pernand Dumont e :  Jear~Paul  Montminy, édit., Ic P o u v o i ~  &ns la société C ~ M -  

d i cnne+{ ianp i s c ,  3 s  colloque de la revue Rrchrrchcs rociograp hiqucs,  Qukbcc, 
L a  Preares d e  I'Un>vereité Laval, 1966. 3 5 %  p. 



le progressisme aurait triomphé partout, cllcs produisent une vision h i e  
et trompeux de la réalité idéologique a u  niveau des agents sociaux 3 et un 
politicologue prévoyait cette fragilité : a II suffirait que le conçervatisrne rede- 
vienne la formuIe politique dominante pour que x p r d u i x  un retournement 
complet de !a situation des idéologies ''. 5 

Lss débats sur la création d'an ministère de l'education avaient montré 
la force du traditiunnalisrne s'appuyant sur dcux pouvoirs dominants, I'EgIise 
et l'fitat, o t  donnant licu à uri type ds .wcitd qui a éii décrite ainsi : 

Les con&quenczs les plus graves de ce conservatisme furent l'occupa, 
tinn économique du Qu&c par des industriels et des financiers qui 
nV:aien t pas de langue ni mêmc de culturc francaises et le développement 
chez les Canxiiens fraqais, d'une culture politique offrant des siniilitudes 
f rappsnt~s  avec cellrls des peuples co1onisi.s : n rois-nigres 3 se pliant aux 
volontSs des puissances émnomiqurs tout en affichant publiquement viç.5, 
vis d'elles un çouvcrain mépris : cohorte dsç profiteurs de tout acabit au 
scnijcc du chef et se partageant les Iargesxs de financiers ; invention de 
mécanisnies institutionnels visant à crnpêchec IFmergence d'opinions 
publiques éciairées et libres ; mise au point de techniques électorales 
propres à garantir l'appui populaire à des gouvernements dont les 
mewres sciciates, Economiqucs e t  C U I ~ U ~ C I ~ E ~  bafouaient systématique, 
ment les intérêts élémcntajrzç du peuple ... 

Une observation lucidc de la soriétg quéKcoise niontrait au milieu des 
a n n k  60 la permanence du cclnservatismc au.dclf de quelques illusions agré* 
mcnt?eç d'rr i~ifl-~tion verbale z : 

... 13 sociétf quékroise dans Ecin cnwmble reste profiindément conserva- 
tricc mais elle I'est désormais avec une mrte ds bonne conxiencz puisque 
avec la a révolution tranquille r elle se donne à bon marché un brrvet de 
criciEt? évoluée et novatrice, 531:s mettre vraiment en cause I'esentiel 
de ce 3 quoi elle tient xcrètement tout : sa stabilité, ça 

respcctaliilité, çon cclnforr et son niveau de vie. Entre les équipcs d'avant 
ct d'après 1960, il y a certes modification et, parfois, rupture dans le 
style, les méthodes, la cadeniil, mais lion véritablement dans les con- 
ceptions fondarnentalzs ni dans la hiérarchie des valeurs PR. 

Un parti pouvait succéder i Vautre sans reniix en question des grandes 
orientations politiques, sans diEGrence idéologique sensible ; telle était la 

a4.  Léon Dion. a La polarité des idiologies : canaervatisrne et pr~qrefisismc B, in 
F .  Dumont et J.*P. Montniny, édit., l e  Poiruoir dans la ~ l i i i i l é  canadicnnc, 
Jran~air t .  p. 3 4 .  

ag. Ib id . ,  p. :9. 
16. Jean.Marc Llgtr, a Paradoxes d'une révolution ou le temps des illusione B, in 

P. Durnoni e t  J.-P. Montminy, édit., It Pouvoir dans la sociité canadirnnr, 
f r d n p h c ,  p.  36. 
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situation au rnili~u des années 60. Le Québec connaissait à ce moment-ià le 
bipanisme, un parti 'ibéral s'opposant à un parti conservateur d'union natio- 
nale. Deux élections générales, surtout celle dc  1970, allaient bulevcrser cet 
&quilibre traditionnel et le Québec a, depuis c r t t e  date, quatre partis politiques 
d'importance, ce qui traduit le début d'un réalignement dcs forces poiitiquw 

Q u a n t  aux con:iquencej du pouvoir économique 2s eues wnt particuliè- 
rement Iourdes au Québec oii il y aurait eu 

... colonisation (!es pouvoirs publics par le pouvoir économique ... c'est le 
fait  bicn connii cn pays sous~dévelo~pé du clivage culturel entre les . . 
détcntcurs du ~iouvoir émiiomique et les détenteurs de l'aiitorité poli, 
tique. Le Quétec a été dans cette situation où les détenteurs anglo, 
américains du piuvoir économiqiir. grâce à un système capitaliste importé 
et impo,sé par 1'-ndustrialisation, se sont trouvés à détcnir du même coup 
le pouvoir poli tique réel, lequel juridiqucmcnt et  constitutionnelIcment 
était sensé rcpntcr dam les institutions gnuvernementales, électordlernent 
cniitriilées par I'enscmble de la population queErnise 'O. 

Cette situation ne cor [redit Fa5 la loi de5 trois pouvoirs à laquelle nous avons 
déjà fait ahs ion.  

En reliant davantage a le concept de pnuvoir à celui de décision v on 
peut dire qu'au Qué3cc : t Nous assistons depuis quelques années à une 
affirmation croiwnte, dans tous les domaines, d'une volonté de participation 
aux décisions " v rt cela dans iine enciéG jugke n hautement tediniciGe et 

< p o ~ f j n d u ~ t  fielie dans ses inf rastructurcs S. Cependant, la participation dont 
il est lait mention peut pamitre limitée lorsque des techniciens katiques OU 

privSs 

...j ouisscnt d'un monopole de la définition des moyens., mais aus i ,  sinon 
surtout ... préseritent i notre çociétk une nouvelle defLnition d'elle- 
même. Porteurs sinon définisseurs du nouveau nationalisme, ils ventent 

17. Vincent Lemieux, Marcel Gilbert et André Blais, Une élection Ar réalignemenr : 
1'élect;an ginérde du 29 ai:ril 1970 au guibec,  Montréal, fiditions d u  Jour, 
t Cahiers d e  C:té 1 bre r ,  1g70, r 8 i  p. 

18. Pour Albert Fauçlier 9 il faut relicr la notiun iniprérke dc pouvoir éconon\ique 
à Ta notion concritc de contrjle B (AIScrt Faucher, r Pouvoir politique e t  pou. 
voir économique r ans I'évol ution du Canada français s, in F .  Dumont et J .P. 
Montniiny, éd:t., ic Porri~oir dans b société cunddirnne*Jran~aisr. p .  6~). 

19. Jean~Réal Cardin, < Commeutaire m in F. Dumont t t  ].*P. Muntrniny, édit., Ic 
Poui:oir da i i s  la s o r i i t é  ramdiennr,Jraii~aisc, p. 8 a. 

30. CTne revendicltion de en plus forte se (ait  sentir E~alcnient pour la partiT 
cipation locale c gouvernement métropolita,n, regroupement municipal. pouver. 
nemrnrs rfgionaui. ConimiMiGnk scolaires régionales, décentralisation idrniuis* 
tratixc au  n:veau régional B (Girald Fortin, Le QuGhec : une ville à invcn- 
ter s,  Rrcherrhrs : o c i o g * n b h i ~ l i r r .  ~ o l .  9, na# 1.2, i9d8, p .  2 0 ) .  
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faire dc notrc wciéti une société industrielle et mdcrnc.  Par ailleurs, 
leur idéologie du progrès et du dévcloppcment s'appuie sur une con. 
ccption égalitaire de la xiciété ct sur l'idée qu'il faut d~ i ine r  à l'I?tac 
un rôlc prédominant. Enfin, ils ont contribué à instaurer le climat de 
participation que nous connaissons ''. 
Enfin 11 existe dcux axes Jans la pcrspcctivc du dévcloppcmcnt ct dc 

szs  relations avec Ic pouvoir : d'unc Fart, L conciliat:on de l'idéologie du 
di.vclclppcmcnt qui mmmandc la participation cffcccivc des citoyens à la vie 
publique et les contraintes tcchniqucç de cc divcloppcment qui valorisent Ic 
pouvoir dcs :e~linocrates ; J'autrc part, un évident dkialage entre le phEnomènc 
d e  I'urhanisation et la rfaliti d'un dévcloppemcnt véritable si, en prkcidant 
12 dévcloppcnicnt, L'urbanisation transplante en ville des structures =lé* 
rogcs "?. CC~J est visihle dans Ic cas dcs ;ummisciuns scolaires et dcs adniinis, 

trations municipalcç ct Ic vieux mndSle d'autoritarisme traditionnel se cad 
moufle derrière l'iilibi des contraintes tcchn:qucs de l'administration d'unc 
grande ei té. Tout cela btouff e les expressions modcrnes de participation 
dimozratique cn ville ; déji dans Ics villagc~ le citoyen candiernfrançais 
n'attachait quc peu de prestige à la direction des affaircs Jc la municipalité, 
a for~iori en ville oh manque plus encore la participation démocratique. 

3.  UN RENFORCEMENT INSUFFISANT 
DES POUVOIRS DE L'ÉTAT PROVINCIAL 

Depuis quelqiics années cette volnnté dc  participation n'a cc& de 
s'affirrncr A U  cmur du processus actuel dc diveloppcrnent ct I'gtat provincial 
qui.bi.cois n'a ries*; dt: gagner de l'importance et de devenir un lcvicr du 
dEveloppcmcnt c~Ilcctif. Ccttc déclaration oficiclle du gouvetncment du Q u i *  
bec i la coniércncc fCJi.ralc,pruvinciale de 1965 pcrmct d'en juger : 

Nous croyons qu'il existe ;iu Canada, dans le sens sociol~gique du terme, 
une naricin de langue franqaisc drint Ic foycr cst au Québcc ... Plus 
précisCment, que veut le Québec ? Comme point d'appui d'une nation, 
il veut être rnaitre dc ses d2cisions en cc qui a trait à la c r o i s n c c  
Iiumajnc de ses citoyens [c'est,à,dirc à l'rliducation, à la sécuriti. çociale 
ct à la santé sou3 toutes ses formes), à leur affirmation ~conomiquc 
[c'est-à+dirc au  pouvoir de rncrtre sur les instrumen ts économiques 
et financiers qu'il cmit ni.ccssaires], à leur fpanoui%ment cuiturci 
[c'cst,i,dirc noil szulcmcnt aux arts et aux lettres, mais a u s i  à Ia langue 

j I .  GkaId  Fortin, 4 Trans!orination des structures d u  pouvoir 3 ,  i n  F. Dumonr ec 
].*P. Moncminy, édit , le Pouvoir dans Id s v c i é ~ é  c d n a d i c n n c * / r a r i ~ o ! ~ c ,  p. 9 4 .  

11. Andrt Lux, a Eisai de synthèse n, Rrchcrclicr s o c r o g r a ~ l i i q ~ t r ,  vol.  9 ,  nm 1.2,  

janvier.aoÛt 1968, p .  , 38 ,r40 .  
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cophonc du Qucbec ... L'esxntiei rcste à laire ... Les Canadiens français 
entendent construire lcur propre uisiété du point de vue économique, 
politique et social, et ils ont à la fois le droit cl !e devoir de  s'enqutrir 
J e  la ccntribution du gouvcrriemcnt fédcral à l'édification et  au progrès 
dcs institu tbns canadiennes.françaiscs. 
En somme il ne suffit pas de s'interroger au Canada sur l'incidence 
rigiona le dt-s politiques ~ccl~omiques. 11 faut s'interroger en outre sur 
leur incidence linguistique et culturelle tant au niveau des personnes 
que des institutiuns ". 
Aussi l'or1 souhaite un pouvoir politique qui tiendrait davantage compte 

de la spEcificitS du Québec. Le pouvoir provincial cst celui qui d e v r ~ i t  le mieux 
répondre aux potentialités du milieu qu6Kcois mais il est affaibli par Sépara 
pillement des ressources humaines et  financières ct se trouve confronté au 
pouvoir économique du gouvernement fédéral et des 6rmes plurinationalcs. Les 
grandes entreprises anglo-canadit'nnes et américaines, par leurs contributions 
aux caisses éltrtorales des partis traditiunncls, ou par lcur seul pouvoir de 
négociation, ne manquent pas Je  peser sur les déci~ions politiques du gouvcr. 
nement provincial qui demeure pourtant le plus proche ct le contrôlé 
par Ics Canadiens f ran~ais. 

Enfin, il ne s~mhle  pas qu'un pouvoir social fort vienne jusqu'à présent 
compenser 1c.s influences cxercécs par les autrcs pouvoirs et  la sociÉté qué&coise 
parait bien être dans uiie phase de mutation ; en somme, faiblcssc des pou, 
voirs autochtones et hétérogénéité à l'intérieur des divers pouvoirs politique, 
économique et  social. 

4. INSTITUTIOKS POLITIQUES ET REFLETS D U  POUVOIR 

A travers quelles structures politiques se manifeste le pouvoir? Les 
Quékcois élisent des rcprkntants  aii niveau fédéral et au niveau provincial. 
Certains domaines de compétence sont I'apanagc du fédéral : afaircs itran, 
gères, défeusc, politique monétaire ou douanière, tandis que d%utreli sont 
spEcifiquemcnt dc compétence provinciale : éducatirin et  affaires municipales 
par exemple. Le pouvoir législatif i Onawa s'exerce i travers le.s deux assem. 
blées, Communes e t  S n a t ,  dans lesquelles Ics élus du Québec représentent 
environ Ic quart des parlementaires ; notons que cc5 élus sont eux,mtmes divisés 
et répartis à l'intérieur des quatre principaux partis pa ncanadiens, mais auK 
élections où les Québécois ont nppuyé très majoritairemcnt un  seul p . a i  qui 
a réussi à fnrmer le gouvernement, Ieur pouvoir politique se trouve en principe 

17,  André R a p a u l d ,  < Lcs poliriqucr i.cononiiqucs fédérales dans le çontcr:c qué, 
bico is  3. Ir Devoir ,  suppl. : Ic D e u o i ~  I ~ I  0'1g70. Le québec qili sr [ait, 30 dé, 
ceri:bre i g 70. 
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accru au sein même cr. l'exécutif, comme ce fu t  le a s  à la suite des électiuns 
de juin 1968, cc enmie, quoique avec moins diampleur, à la suite des élections 
d'octobre 1972. 

Au Québee, la Conctitution ac.ti?clle découle de l'Acte de L'Amérique 
du Nord britannique dc 1867 ?'. Le regime pciIitique parlementaire comprend 
un exécutif au sein cuquel un prcmicr ministre dispose du pouvoir effectif, 
tandis qu'uu litutenar t+gouucmeur incarne la Couronnc : nomme e t  payé par 
le fédérai, le lieutcnnrit+goitverncur apparaît cnmme unc survivance criloniale. 
Autrefois Je régime liicarnéral, le Québc.c n'a plus aujourd'hui qu'une seule 
chambre législative, I'AssemMtc nationale. 

Lee institutions municipnles, d'origine britannique, sont dc juridiction 
provinciale et  disposent d'un pouvoir de tax;ition. C'est également le cas 
de5 commiseions smlaires, de juridiction provinciale, qui sont régies, sauf 
i Québec et à Montr+al. par d a  ctimmissaires et des syndics élus par les 
propriétaires fonciers : , O .  Le secteur public qu'elIes administrent recouvcc Ia 
presque totalité de 1'i.r ucation au Quibec, seuls leur échappent quelques rares 
mlli.ges et institutions privees, et surtout la des universités. 11 faut 
rcmarquer que, pour iies raisrins qui sont à I'cirigine la prcitection des droits 
des minorités, les com:nisions scolaires -nt établies sur une base confefion. 
nelle, cathoIiqucç ou protestantes. Au  total, les Canadiens français vivent 
dan5 des institutions rsçentiellement d'esprit britannique. Examinons mainte, 
nant une tentative pciur exercer un pouvoir politique et économique plu5 
mordonné. 

5 .  UN ESSAI DE PLANIFICATION 

Que donne la planification au Canada ct au Québec ? JI semble que 
a Ics Etats fédkratifs srint handicapés par la multiplicité des autontés publiques 
autonnmcs B. Au Can:iJa se manifeste de surcrolt 

... I'au tidEterrnin;~tion collective. C'cst I'aspiration fondamentale de  la 
population f ranc~i~hone par rapport au Canada anglais. Elle l'cst d'ail- 
leu& mais à un degré moindrr pour le Canada tout entier i l'égard 
dcs Etats  Unis ... 1.e pri7bbIème consiste à concilier ~ 'autd~terminat ion avec 
les objectifs usucls de la politique économique : le plein emploi ct i'usage 
efficace des rcçsoiirces, Ia stabilité monétaire, l'équilibre des transldions 
internationalcs, cans la Jibcrté ou avec le minimum de contmintes 'O. 

38. Jean-Charles Bonenfant, a Les cadre8 politiques D, in Guy Sylvestre, édit., Struc. 
IUICJ S O C I Q ~ C S  du (:anada {~anca~s ,  p .  67483 : c f  aussi Annwirr du Canada, 
rg7a.  p. 7 8 , 2 1 2 .  

39 Louie+Philipge Aucet, a L e s  cadres a cola ires D, in Guy Sylvestre, édit., S m c -  
iurri socialrs du C a n ~ d a  fsarr~liia, p.  29-66. 

40. Roger Dehern, Pidii!fication économiqirc e t  f é d é ~ d i ~ m e .  Québec, Lei Presser dc 
I'Universk; Lad, i 968, p .  r 59. 
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O n  rencontre des dificultés dans la pratique des politiques économiques 
des Etats fédéraux : la conjoncture internationale affecte différemment des 
régions aux ç tructures économiques d issernblables, la politique monétaire et 
Ies taux d'int2rêts ne peuvent 2tre differenciés d o n  les nécessités des régions. 

Dans I 'aprè~guerre, la volonté d u  gouverrïenient fédéral de renforcer 
~ e j  interventions, en utilisant une politique keynésienne, s'est heurtée à l'affir- 
mation du Québec et ir la vogue de l'itacisrne d a i ~  la province dc Québec 
révEIe, wus une nouvelle forme, une certaine autonomie idéologique en matière 
f conomique B. 

La doctrinc de François Perroux a invitc à la recherche de politiques 
audacieuses d'affranchisç.ement de l'effet de domination inhérent au régime 
capitaliste, et particulièrement manifeste dans la province de Québec B ct 
6 assigne un rôle fort actif à I'etat B. ir Dans la pmvinee de Québec, le contrôle 
étranger se double d'un effet de domination anglo-canadien dans les entre. 
prises canadiennes, cc d'une suprématie angla.s;ixonnc dans l'administration 
pbl ique  fédérale 'l. B 

Ces considérations reflètent une partie de la toile de fond qui a présidé 
à toute velleité planificatrice du gouvernrrncnt fSdcnl a u  provincial. Néan, 
moins le Québec a pris quelques initiatives de planibcation au cours de la 
dernitre dkcennic, mais selon un des principaux artiçans de ça mise en cuvre,  
es tzntatives n'ont pas a h u t i  et finalement il n'y aurait pas eu de véritable 
plan de  développement ". 

Le Conseil d'orientation économique créé en 1960 pour préparer un 
plan et conseiller le gouvernement a fait naitre plusieurs réalisations par çes 
recommandations, mais même après sa transformation en 1968 cri Office 
de planificittiun et de déveIoppement, doublé d'organismes consultati fs tels 
qu'une sommision ministérielle de planification et un conseil de planification 
pour le secteur privé, aucun plan n'est sorti des avatars des organismes qui 
en ont eu la charge 

q r . Roger Dehem, Planification Iconomiqur et fëdésalismc, p.  I 59 ; cependant pour 
Roger Deheni, on ne devrait pas a considérer I'efict de domination isoIimcnt 
en le séparant d'autrcs eifcts auxquel~ i I  est lié, notarnmcnt l'effet d'cnrichissc, 
ment. II devrait >tri: considGré comme un éIknient du coût de dévctopperncnt i 
maia 9 le sentinient nationliliét~, ou le désir d'autodéterniination, pouise à une 
action anticoloniale niënic s i  son CO& cx ~ O S C  cn ternies de dfvelappement est 
élevé. le coût cx nnlc apparaît d'ailleurs g6nEraiement comnie nul, sinon nfgatif r. 

qa. Roland Parenteau, c L'expérience de plani6cation au Québec 1960.1969 B, l'Ac, 
tualité économique. vol. 45, no 4. janvierdmars r 970, p. 679.696. 

43. Les eiTorta déployés et les obstacles rencontrés au Québec dans le doniaine de 
la planibcation sont présenté6 dans la  thèse de Charles Gagné, Ic Rigionalisme 
ec le déurlnppcmcnt ê c o n ~ m i q u c  d u  québrc ,  thèse de drxtorat d'université, 
Paris. 1969. 361 p. 
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Parmi les raisons qui expliquent ce3 difficultés, on retiendra : une con. 
naiçsansc trop impark-ite de la réalité, l'abçenw d'une volonté sans équivuque 
non wulilmcnt de plinifier mnis d'en accepter les conkquences, l'absence 
d'assord sur les objec-:ifs, la désuétude des structures d'exécution, le partage 
des pouvoirs csonomic~ueç entre deux niveaux J e  gouvernements, la perméa, 
bilité d e  i'isonarnic q ~ékcti ise aux influences étrangères (capitaux, rnarehés, 
techniques, comportenient.3) ". 

D'inspiration f r.inçaise, sans dou t c trop, Ia planifica ticin québéeciix se 
voulait indicative, à le fois instrument de prévision ct d'c:rientacion. Mais un 
peut remarquer qu'en France les investisscment~ pnblics directs et indirects 
représenteiit à peu pris la moitié des investisccmcnts ct qu'il existe une admi, 
nistration centrale des placements J e  l'État, alors que le Quélxc ne contrblc 
ni la masse monétaire, ni les douanes (sauf préf6rences pour les achats du 
çeaeur public). peu la politique fiscale, qu'il n'avair pa5 a ce mr)rnrn~,li dc. 
sources de fonds autcnomes et que son domaine public é ta i t  trop rcstrcinï, 
e'est4,dire aiitant J e  limites i la planification 45. 

11 faut toutefoij signaler une expéricnce originale de plan rtgional 
pour l'Est du Québet:. La recherche et l'animation sur le terrain qui ont 
précédé la rédaction de ce plan confié au Burcnu d'améiiagement de I'Est du 
Q u é k c  (B. A. E. Q.) ont constitué un véritable laboratoire de la conception, 
de l'élaboration et de 11 participation de la population à un plan de développe, 
ment. Là encore il cst difficile de dire que cette initiative ait porté ses fruits. 
Sans doute a+t,on eu tort de vouloir commencer la planification au niveau 
régional au Iieu de s'attaquer d'emblée à i'ensemble du Québec. Mais l'ex, 
grienee du R. A. E. Q., qui a Juré plusieurs années, a donné lieu à une 
abondante recherdie et à une meilleure connaissance J u  milieu 40. Parallè- 
lement à ces initiative;, le gouvernement qué&mis procédait à une réorgani, 
çation et à une déconc,:ntration plus rationnelles de l'administration en  établis* 

44. Roland Parenteau, a L'expérience de planification au Québec 1960,1969 b, i'Ac, 
tua l i~é  éconoiiiique, vol. 4 5 ,  no 4, janviermars 1970, p.  679,696. La dépendance 
de  l'économie quk>écoise e t  sa croissance en bonne partic exogène entravcnt l a  
planiricarion. 

45. Jacquce Parizeau (cité dans Roland Parenteau, la Planification iconomiqiie dans 
lin Btat fédéra~i!, Québec, Les Presscs de I'Université Laval, 1965, 68 p., cornp. 
te,rendu d u  aympcmaium de  novembre 196~) ; égaiement <: Où va la planil;cation 
québécoise ? A, Co;lmercr. Montréal, no iB, lévricr 1968, p. 37'40 ; J e a n ~ P a u l  
Gagné, u Grandeurs e t  niisércs qiii n'cii finironc jamais D, le Poinc 1973 .  Une 
revue annuelle d r  l'économie d u  giiébec, numéro spécial de Commerce, vol. 75, 
no 30, 1973, p. 76 81. 

46. Benrand LcbeI, e Note sur  I'aniiiiation sociale au B. A. E. Q .  D, Parci pris, 
vol, 3, no ro,  mai 1966, p. 18,18 ; Jean-Marc Piorte, < L'option politique du 
B. A .  E. Q. r, Parti pris, vo!. 3, iiO IO,  inai 1966, p. 46.51 ; Gabriel Gagnoii, 
r l'esquisse d'un rslan incertain n, P a ~ t i  pris, vol. 3, no IO, mai I 966, p. 19/45 ; 
Marc-Andri. Lcssar-d, c Lcs pnblicat ion~ du B. A .  E. Q .  B, Recherches sgr iog~a-  
pbiques, vnl. 8, no 3, septembre,décembre 1967, p. 377,403, 
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.sant de nouvcllcs régions ad ministrati~cs'~, bascs ult:rieures de plans ré, 
gionaux. 

C. PARTICULARIT~~S E T  TRAYSFC7RMATIONS 
DES INSTITUTrONS N O N  &TATIQC~ES 

Dans cettc carkgcirie nous rangerons la fnmillc. 1'hgliçe, les syndicats 
cn iious attardant davantage à l'étude de ces derniers sans nicr pour autant 
l'influence décisive que l'Eglilisc ou Ics valeurs familialcs ont pu avoir sur la 
ric éconoiriique québécoiçe. 

r. DIMINUTION DU ROLE DB LA FAMILLE TXADITIONNELLE 

La famille ct la vic 6;imiliale propre aux Canadiens français ont attiré 
tout d'abord l'attention des suri~ilogues 48  mais lcurs iiriplicatinns dans les açti, 
vités ecunoiniqucs ont paru snff isammcnt importantes pour qu'on les retienne 
pour expliquer le cnmpiirtcment des ii?duitrizls canadienvfrançais : 

C'est avant tnut la fnmille qui rst su i rntrc des préoccupations Jcs 
hommes d'affaires eanadicns-franqaij. Ainsi, tont d'abord, parce qu'on 
attache une importance priiriorclialc i la &<unté de la famille ; on 
n'envisage pas sans zrniiite ni &ticences l'cxpansinn d'une industrie en 
raiçon des riçques que cela implique ... Si la famille, par exemple, compte 
peu de garçons, on ne chrrcliera probablement pas à di.veiopFcr 1'entn.s 
prise, ... on envisagera le d:viilopprn<nt de I'cntrcprisc çi l'on pcut 
eonhcr Ics nouvcllcs responsabilités à d'autres membres de la famille 
ou Jc I n  parent; immédiate '", 
TnditionneIlemcnt, la famille canadienne~fran~aise Gtait riombreuse et 

répondait aux fonctions ~nciniogiqueç suivantes : permett rc le penplement 
de vastes territoires, assurer la survivance d'nn petit peuple. nourrir une vie 
familiale trk valori&e, répondre aux nosrntls de la morale catholique S0 S. 

47.  Lcs PLles d 'a t trdi t i sn  er leurs zones  d'influence, Quéhcr. Ministère dc l'Industrie 
et du Commctce, 1967,  145 p.. 4 canes : et Divis ion d u  $idbec en I O  re'gions 
adrninisrrativer cr 25 soiu~région.r odrninist-rarives, Q v E ~ c c ,  Minisrère d,- l'Indus- 
trie et du Commerce, 1966, 34 p., I carte : Mini~tère du Con~rii  e~fcuri f ,  
Mission dc planification di4 N m d * O u e s t  québécois.  Esquisse du pian rtgirindl. 
Rnpporc qn t l r è se ,  Qukbcc, I 97 I 177 p ,. polycupii.. 

48. Philiiipe Garigue, la Vie  lainiliale des  Canodicns  jrai i~ais ,  Montréal, les Presses 
de 1-Uni~ers i t :  de Montréal. 1962,  141 p .  

49. Norman W .  T l y l o r ,  A Study  of French C a n ~ d i o n r  as industrial Enrrep~eneurs ,  
thèse d e  doctorat, Yale University, 1957, e x t r ~ ~ t s  ln R C C ~ L I C ~ C S  sociiigraphiqiies, 
vol. 11, no 2 ,  avri1,icin sgdr. p. I 13,rgo. 

50. Colettc Carisse, e Ficondité et  famille a u  Canada français 2 .  in A p t ~ ~ i i  socio* 
logique sur  le $ur%e~. Reuue d e  l ' lnstirui d e  sociologie, Bruretleç, Uni>ersité 
Libre dc BruxelIes, nb I, 1968, p. 53.65. 
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De profonds ch;ingemeiits d;mographiquçs ont réduit la dimension et 
la ndture de la vie familiale traclitionnelle. Uiic enquête de 195g rév6lajt une 
option cn faviur d'uni: famille dr J, i 5 enfants ; en 1966, un çondage mon, 
trait la prifércnce 51 1 1 0 ~ ~  13 famille J e  3 à 4 enf,ints, ce qui i tai t  déjà la 
d,xlit& en milieu urliain. Aülourd'hui les préférences \ont à une famillc plus 
rescrcinte encore puis;~ue le taux de natalité du Québec, surtout celui des 
francophones, est dc.vt:nu très nettement 1nf:rieur à la moyenne canadienne 
et à c~ lu i  J e  n'importt quelle province. Mais l'abondance de la maiii~d'ciiuvre 
peu fcr&,e techniqucincnt qu'ont fournie les familles canaJicnnes,françairs 
a pesé sur Ic. choix d'iiidustrics iobor intensive au QuObec et [exaltation de la 
féeondité et dr la vie familiale par le clergé catholique a eu iine importance 
décisive. 

a .  DeCLIN DES POUVOIRS DE LI~CLISE 

L'figliçe catholique ,I joué de tout temps un r2le cunsidkrable dans Ia 
vie c-ollective des Canadiens français, et par 1; a marqué leur abwncr, 
ou In nature de leu: pnrticipatioii, à la vic éc.onomique. L'influence de 
l'&lise s'est renforcée a p 6 s  r 760 pendant la $riode coloniale hritanni, 
que et a atteint son ipopée au cours de la pé r ide  qui s'est ouverte apréç 
IEchec des insurrections de r837.1838 et de la tentative avortée d'indé* 
pendance du BasCanada. 

La période q u i  c ébu te vers r 840, malgré quelques poussées anticlérieales 
épiçodiques, aura forR: jusqu'au lendrmain de la Deuxième Guerre ninndiale 
la nienialité canadieriiie~française. Mais depuis unc quinzaine d'années s'est 
aniorcze une transformation cansiclfrable de l'influence de I'i'?glise. 

Mais l'on peut (lire que c l'gglise a littéralement acialisé les Canadiens 
français. Hi~toriqucrncnt indi~wlubles sont la religion catholique et la culturc 
canadienne-fran~aise. La religiun catholique est le trait dominant, voire Ir 

dénomiriatcu r commu ri de la mentalité canadieme,franaçise r 

Aujourd'hui le Québec est à 90% catholique dans Urie Amérique 
di1 Nord à majoritk iinglo~protc~tante ", La province comprend aujourd'hui 
quatre archevêchés ct une vingtaine de diocèses e: 6 ooo misionnaires canad 
dien~français se troullaut dans 76 pays ; ainsi le Québec occuperait le qua, 
trième King mondial parmi les pays missionnaim ap6s  l'Irlande, la Hollande 

5 I .  Aniiiiaisc dii Z!U~!)CC, 1070, p. 155 .  
Sn. Maurice Lebel, 4 Les cadres religieux r, in G u y  Sylvestre, édit., St~licturrs 

socioler #du CanaJr. frdiiqnu, p.  14-28. 
53. Anriuoire Jri xu.lbec, 1966.1967, p. 285,  tableau 18 : Norberc Lacoste, r L i  

niorphologie relig.euse de Miintréal B, iii A p e r ~ u  sociologiqut sur Ic 3 u é b c ~ .  
Relue dc I'lnscirur de sociolugic, Bruxelles, Université Libre d t  Bruellea, no 1 ,  

1968, p. 67.72. 
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irt i ; ~  Uelgique. Lcs prêtres qriéliécois étant prcsquc aursi nonibreux à l'extérieur 
que dans leur pmvincc nat,ilc. Cctce cmprjçc ilc l'Eglisc a contribué à canaliccr 
vers ses cuvres ,  et suuvcnt d;iris la con.5truction il'FdiFices m l a i r c s  e t  religieux, 
uric épargne ennadiennc-f rangdix considi. rable ; les dEeisions des c conwils 
de fabrique r, qui adniinistrent les paroisses ont peG IourJ sur la ccillcctivitlli. 

h.l;iis nuiourd'hui sr pciurwit une mutiltion danç le rOlc joui par 1'figlise 
riu Québrc Depuis quclqurs anriScs d:jà il apparaît que : 

Cornmc guide soc:al et moral de 13 collectivit2, lc pr2tte n'a plus l'in, 
fluçnc.c dc jadis dans notre miljcu. L'éducatrur d:ms scin école, le chef 
syridiial dans son grouprmcnt, lc cornrnirnrateur et le chci  d'information 
dans leur journal, le clironiqucur rlc radio ou  de télévision, l'universi, 
taire nu le ~ ~ é c i a l i a t e  dnn; Ici!rs clis:iplines respectives, jouimnt  préam, 
temrnt d'un< influcnrc suplriçurc. i rrIIc du  prêtre dans notre rritiftt '' 

Et I'nn note un rctrdir prn2rcssif d e  l'ficliçe de I'orgnnisntion soïiiilc, rnnis Ic 
catholicisme a tenu une tcile place dans la  c o n ~ i e n c e  collcctive ec la vie des 
Canadiens f r î np i s  que dcvrint u n  ccrtain effaccmcnt dc tctte influence. il cit 

pcrrnis rle ~'ir?terroper su t  

... le grand problénie que pose la prise cn charge des fonctions çocialcs 
~iagui.rc as5iirées piir lqfgliçe. Autour  dli qucllcs valeurs pouvons.nous 
recréer une imagc J c  nnus.m~nies cn tant  quc. communauti sociale? 
En d'autres termes, une visilin du  monde qiii sc recnnstituerait danç un 
synrrCtismc dc d d n  i t ionj id& ilo21qiics partieilcs peii t,cllc avnir une valeur 
de pnlarisatinn et  irC.ir une ecihi.rcnce culturelle s u f f i ~ n t c  .. Il me 
scmblc q u ' i i ~ r  vision du  monde eentréc sur l'opulence ou la rationalité, 
pour nc mentionner que ces dcux cxcmples, ne pcut :ipFOrtCr que des 
r:;icin~cs partielleç, wuvent contraclictoires, à unc. wçi>t< qui doit se 
rc.ir>c.r i inc image d'elle-même :iutii bitri d ins  sa consciencr que  dans 
ses structures snciales.., le probl:mc c~scntiel en déhnitive cst de savoir 
comment, clans 1';ictricl prcic?i.;us dc. kculnrisatinn, notre socjCtF va 
remplilter Ici ancicnncs valzurs p.ir d~ iiciuveIles et quels mécanisnics 
jniirrrii-it di~iio cc y r u c ~ 5 u 5  dc rcmplacemc.nt 53. 

Généralement on impu til > l'Églice cntholiquc Ics idGolngic:: cc.ntrala 
qui ont  niarqué, dlipuis un sii.rlc eiivirrin er jusqu'aux ,innicç ti?utzs r<çentri. 
lcs Cai i~d icns  frnn<nis. C:cs id:ol<igics scr.iic~it c'~,critjclli-nirnt l'a ngricultiiris, 
nie. I ' , I E I  i-2t~tiçme c t  lc mcssinnisnie 5" n .  D:: n:: [II-ieii!ic cl'clles l'l?_plise a jouir 

4 Claude  Ryan, a Poiivnir rctig c i i l  r t  kii!l . iria.it i : ,n J .  iii P. L ~ i ~ n i o i i t  zt  J.,P Moiii, 
i.iiny, Edit., le I'nut,nir dan.: la s L < r ! t i C  coiiarliciiiic-{rriiiçcisc, p .  108. 

5 5 -  Cl~tidc Currivxuit, aCo-lii.ien~.iirc ,. in F. Uuriiont ei ].-P. Montriiiny, édir, 
! e  P F ~ I I I ' O I ~  dans la suci i :12 ia i : . i , l i in  n < . . ~  r ~ n ~ o i s c ,  p. I I z. 

56. Miclic1 Uriirict, : <Tro ;~  dù:ri!n~i:tcs ds la pcnsSr r.inadiciincir,ini;~isc . I'agri, 
ciiltiir:imr. 1'~iiri.Er;iricnie t.r le ii:ccrianiçiiic r ,  i i i  ]ri Pr;.ccncr a3igl;:sr e t  les 
Canar l i cn i .  h4notrCal, Drauchcinin, 1958, p .  I I  3 , 1 6 7  



un rElc majeur cn ençcurageant la vie ruratc cc eri condamnant la vie urbaine, 
en luttant pour réduire le rôle dc. l 'ktat afin de ne pas être ~upplan tée  dans 
ies doniaines sociaux, culturels e t  scolaires, enfin c n  canalisilnt les énergies 
vcrs la supposke mission spirituelle impartie aux Canadiens franpis .  

Cette attitude d; l'Éelise, encouragée ;galement Far les Iiommes politi, 
ques e t  les iiicmbres des professions l:bérales, aurait  dktnurné tes Canadiens 
français dçs nffaircs ct l213s2 le champ 1:bre aux capitalistes anglo,saxons. Ce 
point d e  vue  a subi la critique de ceux qui mutiennent que le clergé 4 s'est 
cn général montr: acciirillnnt envers l'industrie e t  qiie son attitude a c o n t r i b ~ é  
à rendre lcç ouvriers t locilçç, a i l  grand plnisir d r s  entrepreneurs 57 B .  Ce ne 
serait alors ni l';~ttitudl: J u  clergé, ni le ~.ystèrn: d'ducat ion,  mais la volonté 
des Canadiens francai,; de survivre comme collcctiviti. qui serait la source 
de leurs dififirultés dnrs  le monde écnnrimiqur, en particulier du fa i t  J e  la 
barr:?re linvistique. Mais il nous scnible que le comportement J e  ~ ' l ? ~ l i s e  
au Qu;bcc dP;oule riii-TOU t des conditions d'existence imposées par I'hi5toire 
ai ix Canadicns françai:;. Cctte même histoirc qu i  a vu la prciI6tarisation des 
Canadicns francais au -'ur e t  à mesure J e  l'industrialisation a fourni I'occasion 
Jt développer I'instrunient de dtfcnse que constituent les syndicats. 

3 .  DY NAMISME ET POLIT1 S.4TION 
DU MOUVEXIENT SYNDICAL 

A u  çcin d e  la c,mmunauté qufbéioise. 1:s syndicats que nous allons 
cxamiiier maintcnant ~ir isentcn t u n  d ynamisrne et une importance considé, 
rab!e. Pnr rapport au Canada anglais, le Qukbec manifeste dans cette sphère 
d'acrivirés sa jpéciticiti et soli nutonomie. En r f c t ,  s i l  existe unc étroite 
interdcyrndance ciitrc les buts d'un mouvement, sa structure, sa stratégie e t  
ws tactiques. La iomli+asitirin des groupcs .wcinnx qui le supportent n'est pas 
lion plus sanr conGqutnce sur la structurc dussi bien quc sur  la stratégie e t  
Ics tactiques '' S. 

Avant d'analyser les JiffCrentj murants  qui animent le syndicalisme 
qirét.?suis, i l  est hii d.: 1rs siturr par rapport aux conccpts d'action à long 
t c m c  e t  à court tcrii:e e t  yar rappcrt aux notions de mouvement social 
et dz groupe de prcssio:~. t e  mouvement sncial étant défini par son orientation 
vers des norcics oii vers des valcurs, et cherchant à moditier, maintenir, rem, 

57. Willian F R y d n ,  Thc Clergy and Economic Growlh in 2 u c b t i  r8g6~rg14, 
QuPLier, Lc5 Prcssc; dc I'Universiti. Laval, 1966, p. t ~ : . ~ o l  (cité par R .  Duro- 
cher et P -A. Lin tcau ,  Ir « R e t n ~ d  s du q u i b e c  r z  I ' inj ir ior i l i  iccinomique des 
Canadiens / r ~ i i \ a i s ,  Troi6 Rivières, fidirions Briréal,Exprecs, I 971, p .  19). 

58. RuduIf Hehcrlc. Sniial hfciiirmcnrs, Appleton Century CroIts, 1951. p. r6 (cicl 
par J .  Dolny et P Bcrnnrd. le synd ic~ l i sme  oii q u é b e c  : Atriiciure et  muuuc, 
ment, Ottawa, lmprimeiir dz la Reine, no 9, décenibre 1968. p. r ) .  
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 lacer, Jitniirc iiiic jr:stitutinri socialz <xi?i.intc ; h In difiércricc du groupe de 
prc:.iion qiii clirrchz dcs ;irnnt.z:.:ii; imrnCdj;i:s .<Ln3 rrnrttr:: en question ni le 
systCme kcririoniiquc, ni li. 5ysti:mc pr~lirique. 

Ainsi les syi;Jic,~ts lii: i 1'Arn:ricari Fcderatinri of Labor (A. P. L.) 
irifluenck par  Gornprrs ;i.:iiscrit commc cruupes de pression ct i court terme ; 
ils sont uri çyndi~;ilism: L!E inEticrs. d'ari3tocratle oiivribre, et sont unc orga- 
nistiori d';ifFaircs des 5nl:irifs di: caract2rc trEs combattif. Le Congress of 
Ind uçtriitl Cirgariizatilin (C. 1. 0.) nia rqué par Walter Rcuthcr représente un 
qroupe c ! ~  priitciun tr~ir;iill;lrit i long terme ; c'czt nn  syndicalisme d'industries 
qui prat:que ui?? certairic action politiquc.. Lcç Chcvali~rs du travail SC situent 
dnns  le z c h h a  conlme u n  mouvzment wcial travaillant 3 court terme e t  
anarchri.syndic.alixte ; l'abrcrice de conscience politiquc !es diff érencic da 
Tridurtrinl WorIccrr oE the U'orld (1. W. W.) . T,e din~ranime ci,dessous permet 
de clarifier cette prércntation ". 

C I O .  i ~ 0 m m ~ n i h t ~ b  
tr !dc- i :n i r , [ i i s~~ic  

Lcs s!-ndicn t F quEb2cr~;~ SC recroupeii t ?ri i i i  il,;ilemcrit cil deux grnndes 
C:'.~Ier;itir>ri.; : J-uni: part. l;i F2clSratirin c!cj tr,iv;iillcur~ du  Québec (P. T. Q.)  
(criy:irr,i~ 130 oroo niembrcs) br,iiichc rLii>b2crii-;s izsiii: de  la fasion A. P. L: 
C. 1. O. (Ic r y ) ~  j "". et d>i!trc part, la Conf<d2ratjon Jcs syndicats nstioriaux 
(C. S. TJ .) (cnvircin = I V  riuo mrlrnl~rrj) , n o u ~ i  11,- ti?nriniiiintirin (lz la Con. 
F;-d?r:i!lcin clic t rn~~iI lcurs  c~iho1ii;ii;; di1 (:an:ida ". La C: S. N. apparaît de 

j9.  J r l r ~ i n y  c t  P. Berii-ird, le  STii;lii~li.ririe r ; i i  ~ ~ i i é l i c c  . slrLicrurc c r  muir l semrnt ,  
p. '9 : +!~ali:nent Louis-Mnri t  Trcr.liilay. !ri 5~:r.dical,sir ic qrréb;cois. IdCologies 
d e  la C S. hI e t  de la F. T. 2. !(,.+a-1970, hfonr:kd, Les PI~*:sc< d e  l 'Uni ,  
vcr'ii; dc Moriir,!al. I g - j i ,  286 p 

60. J ~ i < q w ~ - L ' i c t o r  hlur in ,  c LCF cyndic,ii~ y, i i i  ;cs !~iiébécuir. p r E l ~ c c  Je Jacques 
Bcrqiic, P.iii:, liran(ois hf.z>pcro, d C,nlii<r? l i k rcc  9pT i r io  s, 1967, p l i  r - I I ? .  

61. Jnho  Fvr i z r  a nor; quc l 'Ègli>c n'd ;.i:.:ai? in.:-ti. roLir qiic lcs tra:ailleurs cathri. 
I i q L i e ~ s  di1 C~r.:.dn sn::lais ou d,:s Er.its-~!iiis lLiriiient dc' synclicato c o n l c ~ i i o n -  
i:t.ic, ri 1~ LifGrcrcc de cc q u ~  6 . ~ 5 ~  p:'rC d u  Q c ~ ~ c c .  pensons q u e  l'fglisc 
catholiqvz n'a I ~ i t  qlir rcjoindr.: ri pritndrc cn i.h;irgc une pr:nccupation e t  
lin prujc: Ér;inn;qnt du  milicii <c inad ic i i  > c t  q c c  ! i j  d h c i . 1 ~ 3 ~ ~  soiit difftreniej 
du fa i t  qu'il s'agi[ d'iiiic r~i i , : tC :i niajnrii; c ~ t h n l i q ~ i c  (cf .  Tlic Verr : re l  Mosdic. 
An Andvsis r i !  S:)ci~l C / . i ~ r e . ~  01:~i I'iiwer 111 CJ ) IO . !~  TOTUIIIC~.  L ! T . I C P C ~ ~ ; ~  of 
?'orr,nt~n Frisçi, rg6;. 6 3 6  l ' , ) .  



fait comme un syndicat fonciércmerit québémis dans son origine et son irnplan, 
tation, et I'on nc trouve aucun autre syndicat de cette tendance en Amérique 
du Nord. 

Mai5 I'cmprisonnenient des chefs syndicanx et  la gravc crise syndicale qui 
= m a  12 QuEbcc en m:ii 1971 a donni licu à une ec i~ ion  dans la C. S. N. d'où 
est née la Centrale des syndicats dCmocratjques (C. S. D.) dc tcndance plus 
uinaematrice e t  qui n'i rallié qu'une très- faihk minorité d ~ s  effectifs dc  la 
C. S. N. 

On trniive éqaIerncnt dans lc monde du travail deux grands syndicats 
stnctement qut!&cois : la Centrale de I'rnscignemcnt du  Q u é k c  (C. E. 9.) 
autrcfoiç Corporation dey criseign;?nts du Quchec (environ 7 ono rnemlweç) ct 
l'Union des p d u c t e u r :  agriaiIes (U. P. A.) (environ 5 0  ooo niembres), autri-. 
fois Un~on c~tholiqiie d a  cu1tiv;iteurs (U. C. C.) Environ le tiers des travail- 
leurs qu:kcats se trouvent syndiqutl.~ et le proIEtariat ou la maindd'œuvre en 
général étant eswntiellement canadienne,franqaiie, les syndicats canal ixnt  les 
énergies et reflètent l a  ;picificité de la population québécoise et Ics difficultis 
qu'2112 rencontre dans e nionde du travail. 

La C. S N. en tirnoirne toiit r;irticuiikrenient. Son origine cn  1920 est 
due i I'acticin du cleryé ct I'on y trouvr au départ une certaine filiation idéo~ 
logique avec les Chcvalicrs du travail. Son iniplantation est à la 
vague d'industrialisatiori et d'urbnnisitinu qui a triinsformé Ic QuFher durxnt 
la gr inde  de la Dcuxiérnc Guerrc mondialc "', eIle se trouve confrontée à une 
industrie dominec par les capitalistes crinadirns~anglais ct am;rieains ainsi 
que par les syndicats t: internationaux B. Partic des secteurs les plus tradi, 
tionnels, la C. S. N. s'bat implantée fortement dans l a  grande industric mo, 
dernc 2t en 1966, on y tmuvait aussi 50rh de cols blancs. Son implantation 
est toujours restEe çtric!erncnt q u é k o i *  ". 

La nouvelle P. T. Q. a dû renforcer wn caractére quéEcoia p u r  ne pas 
9 Iaiscr J é b r d e r  pnr 1a C. S. N. qui a muvcnt exprimé un nationalisme 

62. André Charbonneaii, I L'U. P. A. se donnc une orieritarico davantagç poli, 
tique ct  abtialc i, le Devoir, 14 décembre rv71, p. 6 .  

63 PierreEll iot~ Trudei-u (mu4 la direction Cie), la G é v c  dc l'amiante : unc i r d p e  
veTs la ~ é v o l i r r i ~ n  :ndurtricllc au g i r ébr r ,  Montréal, Edirions dn Jour, rpTo, 
4 3 0  P. 

64.  c Alors que les arriires de i a  F. T. Q. &ont a5siirks p;ir l a  pui~snnce dcs orgar 
nisntions américaine::, ceux de la C. S N. ne peuveiit ttrc ~ a r a n t i s  que par le 
Québec lui-méme ... s i  une C. S. N. profondément qufbfcoisc ne e'cngage pas 
dan5 u n e  action po itique partisane c'est parce qn'elle y jouerait vraiment aon 
avenir. C'est Ic ~ é r ~ i  11s même de5 décisions politiqnes qu'elle a i prendre q u i  1s 
retient, en  nitine teinps qu'il erpiiquc I E  travail de préparation que sont appel>$ 
i faire Ics comités d'action poliriqiie auprès de la  classe erhiiique québécorme à 
travers tout Ic terri:oire., ( J .  Dofny e t  P. Bernard, Ic Syndicalisme au $ué, 
bec : ~ l ~ i i i t i i ~ ~  ~t mouvement, p .  B q ) .  
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canadien,fran~ais. Mais finaleinent on rc trouvc aujourd'hui dans les deux 
syndicats la sil idarité tlt cla.;ic ethniqric can:~cienni:,f rnnç~isc. Nous pznmns 
également que se rcnforccnt actuelle:~ierit, surtolit dans 11 C. S. N., une actinn 

à plus ionr tcrmc en nicmc tCmDS que a i n  caractirc de mouvenient wcial, à 
tenclnnce plus socialiste comnie le reflètent des prises de  po~itions récentesa'. 

Pour la F. T. Q. aimnie pour la C l .  S. h' , Ic dhvelcppemcnt d'un nou+ 
veau synclicalisme dans le wcteur des wrvicea, pnrini Ics cadres et lm cols 
blancs, auqnicnre In force du  SrouFe de pressioii à long tcrme à la fois 
noniique ct pditique. Le seetcur syndiirnl moderne fornié dc 1'elc.C. 1. O. et des 
syndicnts C. S. N. dc la ni?talIurgic, conscitue ?g;iicrnc.nt uri gruupr de prcssion 

à long terme. tandis que I'ancicnnr A.  F. L. c t  les sectesrs industriels tradi* 
tionricls rl,ins 1;i C. S. N. (bàrinicnt, chausurss, textiles) sc manifestent 
conimr l in  crriiipe de ? re~ .~ ion  kconomique à court terme. Ainsi ies dcux 
grandes ccntralcs quEE;oiçfs tendent de plus en plus iers unc stratigie à 
lcng tcrine, éconcimiquc" nniais n u s i  de plus cn plus plitique et  liée aux 
exiqcnces d'un divclopFmen t ghba! du Qi iéhc  

Ccttc ?volution diffCrencie le inouvemcnt syndical quéEcois dc celui 
ds  rcstc. dii Carindn où 7 5 5  dcs syncl!ears s3nt sffilib aux syndicats am6ricains 
A. P. L:C. ! C7 cliii iiitcrviznnciit dans les nigocintiuns et décident de l'uti, 
liintion dcs tond:: de rcclierclies c t  dtis f n n J s  dc ptèvcs ''. bicn qiic c.crt;iins 
~outicnncrir que dans Ics quatre cinquiènics des industries Ics chefs syndicaux 
iriiiissent d'une au toriomie suhsnnte pour présenter ~ P S  rewndicat ions adap técs 
à l'écu~iumie d u  Caiiada 

Avznt dc coiiclurc sur lc syndicalisinc a u  Quéhcc, cn ne doit pas pasçer 
*us silence Ics :yndii,~ts patronaux dont I'infiuence n'cst pns négligeable 
inèmc si leur pr:.:cncc est plu5 discri'rc. LE parroiiat, des petites et moyennes 

6 5 ,  Servirr  d'ini~rinnrinn cle Ja C. 5. M., h!, ci~mpions ~ ~ i r c  SWT nos proprrs innycils. 
1 9 7 1 ,  I I ~  p .  

fit;. Gérard Parizcau, ( La partici1ia:ian d u  pcrsrinnel à l a  r:?iinn dc I'cnrreprise >,  

Forcrs.  r i o  5 ,  I y 6 6 ,  p .  13.  
67- Les rrunts communs C. S. N. -- F. T. Q. - C. E. Q dc 1 9 7 1  et  1972 

conatitiient iinc é r ~ ~ c  mnrquan:e dan< l a  ~.ulir-satron dii moiivcmsnt syndical 
Par crinrrc la ~civti,n q ~ l  a donié n a i s c ~ n c c  i I J  C. S D. niarquc iin ~fls ibl isse ,  
iilent du ~ y n d i c a l i ~ r c .  

h o .  C;C.rÿrd Dioii. b. Lc syndic;ilisrric d u  Caidarla y,, Fra-ccs. nn r .  h b c r  1967 ,  P r r-16 
S v r  cc pcaint Brichcr c i  Rcisr.i.in ~rou\-.-nt qur. Ics Can?.diene béiiericicnt d'i ine 
surrcpréscntdtioii au burcau ccnrrâl cc au  c~nnse!l cxérurif irirernarional : ce: 
deux auteurs cstimriir auts i  quc ic conlporrcrwnr dcs ~ ~ R ~ I C ~ C S  rntrrnltlun;iur: 
vis,i,vis iics salairi? est <cnibla5lc j cclui dcs syndiz;its nùrionaux (Brrchcr  c t  
Rcism:.n, 1 t p . r  Kelar:on.r éroiioinique.< cariado~umt. 'r i r~i ir~cs, étiidc prEparFc prur Ic 
compte dc C]0rnTi6s nn roynlc JienquCtc siir le? pcrSF2CttVeF ~cbnon i iqucs  dii 
Canadi, Oit:iwa, juillet t ~ j 7 .  367 p . ) .  

69. Marre: CÔtL u Le mouirPi:ient ouvrier GAI adicn esl,il domin: par 12s grands 
syndirdrs i n t e r n a t r r o a ~ ~ x  ? B. 1'Airitnliii écanrimtquc, v~1 q r ,  no 3 .  ocrobre, 
décemhe 1965, p. 570.577.  
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entreprises canndicnne~frani ;aixs  surtout. s'est exprimi dan$ Ic pask par 
1 'A~;si~iat inn profcsririiinclle des industriels (A P. 1.) qui a éte rempl,&c 
par I t .  C o n c i l  du patrcinat du Qiiébec qui est unc iimfédération de I 15 assw 
ciatinns p;lt.ronnI~-s. Dc plus, Ics directions dcr grandcs hmcs  plilrinationales, 
ainsi qui' lcs cli:irnbre:: dil cornmercc des principales villes et de la province 
de Qu;bcc, c h t r u n t  b 1:ur cnr,vcn.znce des yressinns coiisidlrnblci sur  l'npinion 
ou l'nu t o i t s  politiclue. 

L'oppnsition cntrc syndiilatç patrcn:iux e t  ouvriers reflète au sein dr 
i:i w c i i t t  qu&cni~e d a  diverg~r~ces  d'inGrSts d e  claçc:s. Mais lcs plus fortes 
oppositions mnt parfriis !irnitécs par d2s aliinnces entre  ckisws ou groupes 
wcinur;, nu par  h fxihl: Etanchtité d e  chacun des grnupcs. L'étude des struc, 
t u ~ s  socialr~ vn nails rcrmcttre d'en prcndrc une mcillzurc cniinaissancir. 

II  
Une double etrueturs eoeiale 

A. LE C O N C E P T  DE CLASSE SOCIALE 

II y a déjà i ine q u i n ~ ~ i i n c  d'aiinÉr5, on rcmnrqüait dans les *ii.tk 
industriclIc.5, une tendancc c1l.s iiiasx?, 1, compris dcs niassca ouvriércs, i la 
rwendiça tion phitôt q u ' i  In r;volte au fus  rt  *?L mesure d e  la croisarice, ainsi 
que la prrrnanencc clc zonzs cle pauv~c.t> tc1l:i qu'aux Ét~rsdUniç, oii prk du  
quart dc la population ; urait u n  nive;ii: d: vie en baisse. O n  notait EgaIrmerit 
quc In classe ouvrj?re tendait i une hékrogsnéité croisante  70. 

Mais qu'c.it+cii qii une classc :ucinle ? Si l'on chcrche unc riponse Jans 
les diff;rcnts tr?:tss riù Mars y fait allii5içn, Ic plus prtcis dfcrit la c l a m  
mciaic non ceulcmc~it crirnme u n  grand nrimbrc J'hoitimcs qui vivent d e  manière 
sciiihl,ihlc. cxcrtcnt u n  travail cumparablli, mais sont Cgalenicn t en rcla tions 
pcrmanentcs Ics uns avcc. les autrz: e t  c o n s t i ~ e r i t  une unitk en découvrant la 
f ~ ~ i s  lcur comrnu[iaut& ct !ZUT ~ p p n s i t i ~ i n  i d'autrm Eroupes 

La c l a s ~ c  cosialc ~nur f ; i i t  se dLfinir cn insistant wr  le statut social de 
chaque individu, cri forct'ori de  l'estime ou rlü rcspecL qui lu i  est a c ~ ~ r d é .  
hiais nnus préf;rerons 13 définitinil suivante : 

Les r ln~scs m i a l c s  sorit dcs groupements ~ar t i cu l ie r s  dc trés vaste cnver, 
gure repr2scntant dcs macrocosmes de groupcmcnts subalrcrnes, macro, 
cosmes dolit i 'uniti est fondée sur leur superfonctionnalité, lcur r&ç. 
tance i In pfnétrdtinii par la mciété globale, Ieur inrmnpatibilitk radid 
cale ei>trc eux, leur s:mcturntion pous&e impliquant une conscience 
cnll~ctivc prédomiriante et  de7 muvrcs cultiirelles cpécifiqua ; ccs grou- 

7 0 .  Raymond Aron, lu Lutte bcr c lasses .  h!ouvtlles leçonr rus les sociC~Js indus* 
rncllcr, P~ria, Galli:nard, c Idécs 3. 1 p 6 ~ ,  380 p. 
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pements qui  n'n?parais.cnt que dans les sociétfs globales industrialikes, 
Ù 11.: modèlcs tcc hniqucs ct 12s func:irins cctinomiques çont particu- 
liérement accentués, on t  e n  plus les traits suivants : ce sont des grnu, 
priiiznts de fait, nuvcrt,, distnncc, de divisinn, pprrnancrih, rcstant 
inorganiGs, n c  p o ~ 4 d n n t  que la ion t r i in te  conditionnelle ". 

L a  clnsscs ri 'r~nt pas non plus dc car;i~:pre rtliniquc LW territorial d a n t  Iciir 
origiric nu leur fnnJernent 

Mais auTdeli de cep. i n ~ t n i m c n t ~  cvnceptuels c'e~c 12 réalit; qui dira 
il;inc, qiiells inesurt', a u  seiii dc.5 <oLiétCs indu~tricllcs, Ics individus se groupent 
en clnsscs, clans quelle mesurc :es cIaaes ont consciclcc. d'clles.rnEme~. et  
pcuvci i t  :cr? cn mnflit. n.7ni :;i so;iFtk wpitaIiste pUVFnt st. distinguer 
qiiatrc clajses dont  les deux prcmiércs sont les plus typiques : iine cI;irsc su+ 
neure  clil Inurgcoisic, prupriitaire drs moyens clc procluzt ion ; ~7ne c lase  
riuvriPre ; le.; (ou id)  cIa~scs moyeiin-S. petits commerçants, pctits ini l i i~~riels ,  
1 x u I ~ h > i o n 3  lihir;ilcs : lcr- cIaszes mysnnncç c:*niprPn>nt rlpc propri>t nircs non 
exploita nt?. cl- fer:riizrs c.soIoi t;~irts, cles ouvriers i i~ricuIr~.  t e s  tendances maT 
ieures de  I'évnlu tinn cociiile d;iric lzs mcittts i ndustrieile~. d r  type riçcidrntal 
traduicent une urbanisation ou iridustriaIisatir~n, une saiarisat ion, une  Jiff & 
renciatinn suciale qiii t i c i i~  aiix difiircncci dans  les m2t ierç, I'érrinnmir, la 
formatj i~n iiitcllecruclle ct technique dc lit priduction, et en dernicr lieu 
I'emhurgenisement ou élévation d u  niveau dc vie 

D'une part, on noie une Gpar~tion p ~ r m i  Ics groupes sociaux q i i i  ticnt 
aux diffGrccccs de revenus, aux diffircncej dans les maniPres de  vivre. une  
cnnscicnce d c  rcimmunauti. et J'nriginnlité pir rapport aux aiitrcs, uiiz accepd 
tatinn de  cc< dirtiiict.nnc. D'aiiire part se maiiifeck un? tcndance i l'unifnr- 
mit6 des eondiriunc cle vir r n  frin:rion cl? l ' nccrn i s~mcnt  dc la riçhrsse globalc, 
et ]ri c'rscinc< scisi<llz cntrc  les zroups pr iv i l~ iGs  cc In m u s e  Jc. ~iripulatirin 
z:t mcii~iq forte nus ktats-unis  qii'en Eiirope. 

E hotrr: vivcins probahli'mtnt In preniirire p:rio JI' J;ins L'histciirc où 
I'uii rat riclic, non par la pui.;r;lncc, i n ~ i s  pnr 12 prncliirtivit> d i i  travail '2 B .  

c t  cela bien que r Ics mciEt& huniïiincs. pci~dnnt des ~ i è t l : ~  011 JCS n~il l>naires,  
n'ont jamais &par i  le pouvoir J e  la richese B. Enfin se mnfirme e n  bonne 
partic l'analyse de Marx qui d:clare qiic « 1:s classes d o m i n ~ n t  l'enjstcncc des 
cn!le~tivites industriclles I { i~squ'c l l e~  sc. rcc3nnaisscnt înmme tellcs, et  elIr4 

ne pawicnncnt :i crtte reconnaisance qiic lorsque lcs individus clnt été conz 
dainctrs par trnt' cerbinc' dïictrinr r .  

7r.  G. Gurvitch, l e  Conccpt d t  cluses  soc iafrs .  p.  131 .  ct L'acation a:tue!lt d r  le 
sociologrc, p. 198 ( c l t é  dan5 A. Nicolaï, C u n i ~ o 7 t e r i r ~ n c  e t  rIrircrures sricidlel, 
P. 59). 

71. Rayninnd Aion, b Liirte Jts r l a s ~ t ~  Noiit.elles I q o i r s  n i r  Irs ruriérés indus- 
t r i ~ l l e s .  p. 349. 

73.  Ibid.,  p. 358. 
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Etiçiimons la diiinition de  la cldsse par deux climents, l'un est nia, 
téricl ; la fonction, l'autre cst immatériel, c'est la conscience de c l a w  a, w 
qui rejoint celIe de M;im qui se pr<iliw ainsi a un  groupe humain qui,  ayant  
une fonction à remplir, cn a conscience et fait w qui est en çon pouvoir pour  
i n  remplir e n  cffrt 74  

Après avoir vu ci: que recouvrait Ie concept de slaws çoeiales, mus alloris 
examiner lrs caractérisi:iques c s e n  tielles dc la structure msialc d u  Qukbec, en 
montrant qu'elIe contiznt deux hi>rarchies parallèIc.s, l'une canadiennefran- 
$aise et I4a!itre canadieiinii,anglaise, e t  quc cette structure hétérogne se double 
d'un etfet de dcrninaticn vécu O U  r e x n t i  par presque toutes les classes sociales 
canadilinnes-françaixs, et cela d'autant plus f o ~ e m c n t  qu'elles ont conscience 
de leur fonction et qu'elles veulent l'assumer de  manière autonome. 

B. STRUCTURE SOCIALE ET SOCI~TÉ Q U ~ B ~ ~ C C I I S E  

II y n quelqucs annfcs encorr les recherches e n  ce domaiiic étaient 
iiigéei. insuffiantcs s2ependant eertains travaux avaient apporté u n  enri, 

chisxment dans Ia conr aisance dc l'hiscoirc du  monde d u  travail, de la répar. 
tition des groupes cthn ques dans la hiémchic d u  travail, et plusieurs auteurs 
que nous retrouverons dans les pmehaincs pages ont  examini. La stratification 
ct la mobilité sozidlc '". Enfin le Chnada français n'a jamais panicipé au  credo 
amcritain d'unc société sans classç. 

74 Jeao Lhommc, le Giaridc B o u r g r ~ i i s i ~  au  por~voir  ( 1 8 ~ 0 . 1 8 8 0 1 .  Essai sur I'hirtoire 
~ o c ~ a l t  d e  la Fsanrc, p. 1. S u r  ces ba'efi, Jean Lhornrne y p r i . ~ r n t ~ .  en trois 
phases le riile de la pande bourgeoisir I~ançaise  de 1830 à 1880 : l'origine et 
la manière dont  clic a établi Fa supr-ématie, son maintien au pouvoir, pu i s  son 
di i l in .  b suprcmaiic d'unc c l a s ~ e  correspond à I'eiTct de domination de Per. 
roiix e t  l 'ouvrage rle Lhiirnme appartient bien i I'higtoire sociale < é tude  de 
I'évolution, dans Te ternpa, dçs rapports  rritre groupes  socraux D. 

7 5 .  Guy Rocher .  r Lcs r c c h c r c h c ~  eur les occupatione ct la s t ra t i f ic~r iun sociale h ,  
commentaires d'i?rn,!e Gosaelbn, Rcdicrches  sor.iograpliiqucs, vol 1, nos r ,z. 
janvicr 1963, p. 173 184. 

76. P.-A. A n ~ e r s  et Patr ick Aller,, a evo lu t ion  de l a  s t ructure  dcs einplois a u  Cana-  
d i  ,. I'Ai.c~ul~ti i ~ ~ a o m i q u c ,  vol. ag. nn r, avril-juin 1953, p. 75-roq : voI. 29, 
no 1.  ~ u i l l e t . s e ~ t c m b - e  rq53. p. l ? i + > o r  ; vol. :9, rio 1, cxtobre-décembre 1g5? ,  
p .  .461+5t4 : P.-E. Trudeau ,  lo Grève dc I ' d i i i idn te  : i inc i t a p c  vers Is ~évol i r i ion 
i r i d u ~ h i e l l e  ou Xuéiiec ; Evcrett C. Hughcs, Rcncon t rc  dr  detix mondes. LA 
cr i i c  de l ' i r id~r~id! i :dt iarr  au C ~ n d d d  f r ~ q ~ i s .  t r a d .  d e  Jean-Chatlec PaIardeau, 
Mnntréal, Editions .,ucien Parireau, rpdq,  388 p. (en angIais F ~ e n c l i  Cdrinda 
in k n s i t i o t i ,  Chicago, The U n i v c r ~ i r y  ol Chicago P r e ~ d ,  1 9 q i  ; réédition qui, 
hEcoise : Rcricunt~i~ d c  deiril mondes, Trois,Riviires, Borc.al.Expre~s, I 971. 
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I .  LES STRUCTURES SOC1.4LES CAN.%DIENNE,ANGLAISE 
ET CANAl3IENNE.FR ANÇAISE 

L'uné des études les plus somplt;tcs de la structure sociale canzditnne, 
cellc de Joli11 l'ortcr, accnrdc une ccrt.iirie ~ r t c n t i o n  à 1.1 situation des Cana, 
dicns fran~ais '' G-t auteur reconnaît I'esistcncc des slasws sociales sur la 
ha= des critères objectifs - revenu. propriété, éducaticlii. respons;ihjlitÉ e t  

pnuvi-kir - ~t dcs criteres çubicztifs - opinion publique, conçcicncc d'appar, 
icnancr Les membres dc la classc ct des autres clasvls - que noug avons déjà 
rencontrés. 

A ~ z i  825; dc sa pripulacion d'origine français en I 95 I Ic Q u i k c  pré, 
xn tc  ncttcmciit la plus grande homogénéité de peuplement parmi tout= la 
provinces ca nndimnes (si 1 ' 0 ~  fait exception de T e r  rc.Neuvz dunt le caraztére 
insulaire, la p;iuvrrr:é, I'histoirc expliquent qu'elle soit demeurér largement bri, 
tannique) mais qu' i l  cuntie~ir aussi use minorité, d 'o r i~ in?  britannique, qui 
s'est amenuiee depuis cette date. 

En considérant 1'ongir.e ethniquz et  les cntCgorics d'occupations pro, 
firssioii:icllcs de Id ppu!ation activc masculine du Canada, on découvre que 
les Canaditns fr;incais sont sous~rcprésentés dans lcs fonctions de compitencc c t 
de responnhr lit& -st iurrcpr.iscn:& daris les wctru rs agncoics e t  cn gCnera l 
dans le. sectéurs priinaircs er non spkciali&. De plus, leur situation générale 
s ' u t  même détéricjrk cntrc 1931 et 1961, cn particulier Jans !a ,&gunc 
dite 4 prnfcssirinncllti et finalicière , oii le recul est très çcnsiblt. sans que des 
gains ~ubstantiels ailleuri viennent le ccimpcnwr. 

Commr pliis des quntr? cinquiérrcs des Canadi~+us  J'm~rjgine française se 
trouvent au Québce ec que la situation dcs autres n'cd pas fondamentalement 
tlifikrentc, on pourra c o n s i d f ~ r  ces donnCcs conmc a=z reprixntatives. Le 
tableau LVI, qiii np rrlnccrnc qué le Québcc et conipare la situation des 
Can;idicns français à celle d r ç  Canatlicns anglais, cst blcqucnt ; de r g 3 1  à 
1961, Ii recul des Canad~cn; français dans les cacigorics a prokssionnelles e t  
finantiLrrs B ct leur prcgrcsion dans Irs catigotics 9. primaires ct non spécia. 
1isEes B y est Evitlent '", mêmç si un çcrt,lin progr& s'cst manifesté dans les 
emplois Je b u r c a ~  et dans la rrprésciitation dans lc xcteur  agricole. En 
I'cspaee d'unc génération- 1;i situ;ition des Canadiens franqais a Evolué à l'in, 
vrrw rlr ccl lc dcr Britanniques dans plusicors cacCgories d 'ciz~u~ation et si 
J e  1Egéreç arnélioratiun~ sont apparues dans d'autres activités, elles ne modi, 
hent cn r ic i )  1'c;sriirirl de la domination mcialc vccuii. par les Canadiens 
français 

77. John Porter ,  The Ver~ical Mosaic. An Annlyiu of S ~ c i a l  Clusri aiid Powrt iri 
Cmada. 

78.  D'dpr:s Porter  cette dernière carépririr serait iorrnke pour une par t  impor tan te  
p a r  Ir6 Canacipns francais provenanr du secteur agrictilu 



Ces obw-vation~ çonfirmcnt d'ailleurs de précédcntcs études l e .  John 
Airtcr nic qiie 13 pusit ion qu'occupent lcs Canadiens fraiqaij dans la structure 
industrielle canadieilni: soit le fruit d'une cxp10itation par les Britanniques, 
mais que ce wnt plutit Ics ?lites canadiennes-franfaisz5, avcs Its Bribnniques, 
qui urit c r S  le type dc wcjité que constitue le Q u é k c  aujourd'hui. II parait 
ccprndant difficile de rifutcr quc lcs Canaditris Iranr;ais n'aient pas vécu 
i travers l'histoire et iusqu'i aujourd'hui des phénomènes de  domination en  
~ I I I I E  parri.: du fait d:s Britanniques. Quoi qu'il cn  mit, il existe 2u Qwhs 
des cl;isses ~osialcs ethriiques diff Ercn tes chez les Canadiens francais e t  chez les 
Angl;iiçF", D D ~  ph., daus son prvprs q-<ttrne sosial, le Can~da f r ~ q a i s  a une 
scructurc de cIiieies soc:iales peutGtre unique en Amérique J u  Nord et mm- 

TABLEAU LVI 

purcer.t.igc pourcentage de a c r  ou écarts 
dc t c t a l  J r  la so~s,repr6scntat,on 
i i ia in-d ' i~ i ivr , -  

catégories S o c c u ~ a t i u r ~ s  du Québcc Britinniquea Français 

r93= 
profensionnellc et hnaiici6r: 6 , ~  i- - Ob9 5b9 
per~onncl de bureau 4.7 +:,I - 1 ~ 4  8.5 
personnel de service !,fi $ u,S - 035 Ibo  

priniaires c t  non ~~hc ia l i :Fcs  1 9 ~ 6  - - 7 . 5  $ 0 ~ 3  7 J  
aerirnlr c 3734 - i u,6 -t 4,8 ' 5.4 
autres 3 8 , 3  ?- 5.5 - 1.3 7,s 

tp6r 
prolessionrielle et hnanciért 7,6 - ?  7 , ~  - 1 . 5  8 ,6 
perronnel de burcaii 7.8 -i ? > a  - 0,7 5.9 
person ne1 de e e r v i ç ~  4 ,5  - 1 ,4  - 0 ~ 4  1,B 
~ r i r n z i t e s  e t  non a p > ç i ~ l i u E c :  1",4 - 6,o -i 1 , ~  73 1 

agrirolen 9,r -- 4.4 f t,6 6,o 
autres 6 0 , ~  - 0 , s  -,O, I 0 ~ 6  

79 Everert  C H u ~ h c s .  Irrrnr'r Canada ;,i Transirton , Guy Ruchcr rr 'iucr de Jocaa, 
u Inter-genera tion 0,-cupation;il Mohility in the Province of Quebec B, Canadran 
J o u r n d  o j  Ecoiiurnic and Pol i t i c~ l  Scirncc, vol 23, nu 1 ,  iivrier 1957, p 57-68. 

80 .  john Porter. Thc L crricp: Mvsaic. An Anulysis O! Social Clasrrs ar.d Powrr 
in T).i+ndu, p 9:. 
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parab!: i I;i viiillc çt:t:îlure cliissc's de l'Europe. Éga!crncilt au QuCkc ,  
les ccinflirs de cliissss ;-uiit rl(~vi>; En iiifr~~ntcments cthniqucs et Ic wrnnt  tant 
que subsistcrcsnt des ~lFct.j  dc. domiii.itirin çtliniquc. A u  total. Ic système dc jtra* 
tificntirin wcinl,: s'avérc coinpl?tciiieni JilErcnt nu Q u é b ~ ~  ponr les Canadiens 
f r ~ n ~ n i s  et pririr Ics C;inadizn. :mglais. 

Examinons quciqi1t.s autres :ispccrs JI. la a;ructur< aiciiile qui  in t<rewnt  
Ie QuGbec. Eri I 95 I , riu i:iivrner!t uù In I,~'pulation c:li~adicnne,lrancnise rcpré. 
srnt;iit 3 I ,676 dc çc.llr du  Cannda, Ics C,innJ!cns français nc rcpréxnt î ient  
quc 6,77c de  l'élitc écorioniiquz cnnadicrinz 1 poiucs r ! i te j ,  >oit 5 1 perçonncs 
siIr 760. D c  plus, lcs é!i:cs canadiciin:;-frança~ws cc anglaises n'ont Fa5 un 
tavx clcçt d'intcrïiii~riagcs, sa II? cliiiite pnr niJite dca Jiff ;rcnces de religion, de 
langue ct de culture. hIêmc s'il le d:plnre, J .  Porter relève partaut les signcs 
d'iine sockt6 cannd~cn!ic:,fran~di~~ difiérentc <[ç la çoci:iz tiritannique du  
Cannda L-t va m l m r  jusrlu'.~i rcproclier .iux intt.llcctiicls caniiJicns.fran~ais 
d'expliquer I'inf;.riurit; érciriomiquc rlc Iturs campatr iotc~ en termes etliniques 
plu tut qii'cn tzrmeç dc cl:ispes scicinlzs " L  e t  dc niiire ainsi à l'unité canadienne. 

D e  l';inalys,: dc l'ni :cr oii r~tici:ci tri quclqiie; p i l i t s  ioi ts iniportants : 

la société i:inadiennc ~ i ' c s t  pris hc~m~gLrie ii i  Jnnr Ics riivcnris, ni d:iiis lc niveau 
d i a  i~;,itluli, -. ' ni dans s ; ~  çt ri:c ti:re prrifc.;;iunncllc. Cciiiiiiie oii 1'2 vu, s i  cela 
e s t  vrrii  J u  C ~ n a d n  t i~ i : t  c~iticr, l c ~  amtractes sont cncorc plus éclatants au 
Qiiéhcc. En secoiid iieu, une o!iqnrîliic prrtti:tnntc, britaniiiquz zt  turontoise. 
déti=:iit Ic pr>uvu!r a u  C:inacl;r. Enfin, on pcut iiljtcr I'iiicxistence cffective dc 
clCmosratic ct ni:mc J e  prcicecsus de déniocr,ztisatic?ri +:. Ces observa rions se 
~ i tuent  au n i v ~ n u  d e  la sociir; çanadicnnc dans son cnsemblc, mais o n  a vu 
qu'elles pi cnniznt ;LU ssi en considérnt icin la s j t  u;i tion ca riadicnnefrangaire qui 
a été étudiie coniine o b j ~ t  priiicipai par  Jcs sosiii!ogucs québkois comme nous 
allons le voir maintenant. 

z. CLASSES SOCIALES ET SOCIETE GLOBALE 

J .  Dofny e t  M. Rioux situent aLi dipart un concept J e  clasçc; .wciales 

qui r?fére i celui de eaci>té globalc : 

Lcs cliia~cs sncialzv sont d;s groupes rGels d c  très ~ s a n J c  envergure, appa. 
., , 

rus dan5 1i.s soc i r t r i  VU lçs struclurcs écoririniiques pr:dominent et déter, 
miric t i t  Ic jc.u dc? i112om~;it ihilités eoncernaiit lcs autres systèines d'acti- 

Y I  J u h n  Porter, T h ç  Vertical Xlosniz. An A n ~ l ~ r i s  of S o c i d  Classes ond Poii'cr 
171 Canada, p. 457 : M S p e c u L t i ~ c I ~  it i n tqh t  L e  satd t:~;c t h e  di lemmc rioart! j v r  
French -Canlidi;rn inrellci;iuils i s  tlicr, h y  o ~ t i c u l ~ r i n g  ecorroinic d'eprrt-arion i ti 

r ~ h r i i c  t a rhe i  r h a ~ i  ~ i c l l ~  terma, !;icy i~iill s u c ~ r c d  orr& in s r r ~ n g l i t e n i n ~  the 
d11,idc.J c!irirocicr of C a n a ~ j , ~ r t  x t , i i t r .  D 

81. C k l d  Fortin. c. Brhliogrsphie critiqric. Phr Verticri1 M u s o i r  .a, Rcchcrc7ii.s sccio,  
grafihiqiicr, vol. 6, n" 1. mai-août 1965. p.  lue-ma 



vit&, groupes dcnt la diff l:rcnçiation cst surtoiit foiidée sur l'inégalité 
kionomique ". 

Le Ca~iada  fr,iuçais cj t  à 1;i fuis whicit:tC globale et minoriti. ethnique 
à statut reconnu L, Canada f r a r i p i s  çonçtitue+t,il un+. culture globalr OU 

ilne sociEté globale ? E2ctte question a vieilli et c'est aujourd'hui le Québec 
qu'il faut considfrer cornnie s c ~  ikté globale. Pourtant lc doute çusbsistait cncore 
il y ;i quelques annbeç ". 

Le QuEbec est err b i t i  dans la sociéti. canadienne et étatsunienne. son sys. 
ttme économique est ixC sur ]CS États-Unis e t  son systkiri.e pulitiquc rcçte 
tronqui. : 

Notre liypcithèsc sst quc Iri plupart d e i  cnract5rtis particuliers J u  pros 
blème des clases ~ociales au Canada françnis tiiliinent au  fait que, d'une 
part, cette cnt i té weiobgique sz considPre et est considérée comme une 
wciété globalc, comme une nation, et qu' i  ce titre le des 
îlaçscs sciales se pose comme dans toute autre çociété globale en voie 
dYiidu;trialisatior et d'urbaiiisiitirin ; que d'autre part, les Canadiens 
iranFnis se mnnc èrent et sont conçidérés comme une minorité ethnique 
reconnue qui, à i'int;rieur du Car.ada, envisagé à ,uin tour comme wciété 

jolie le inême r6lc que celui d'une classe çociale i YintGrieur 
J'une wciété ghbale. C'est ririteractinn entre ces drux situations de 
fait r t  la prédorriinrincc de l'une ou l'autre conscience de cl ç l a ~  B i 
uii moment drin lé qui explique la physionomie de chaque époque, 
les 211iances et \es luttes i d i ~ l o ~ i q u e s  qui y apparaissent [...) Qu'il 
s'agisse dt. classe .*ciale ou de a classe a zthniquc, Ia prise de  conscience 
peut parcourir q u t r e  ph,iscs b i ~ n  distinctes : 1) la communauté d'atti* 
tudes, de  croyances, d'opinioiis conceriiaiit l e 5  relations à l'intérieur du 
groupe ; i l'extbrieiir, les rapports avec les autres classes et groupes 
cihniques ; 2 )  la i:oiiscience Ju nuus, par It's membres de la classr ou de  
la minorit: en t ; i ~ t  que tclles ; 3) l'organisation de  la c l a s  uu de  IJ 
minorité en de niultiples groupements ; 4) la prise du pouvoir, pr t ie l  
ou tatal, précaire oii durablt ". 

83.  Jacques Doiny et :blarcel Riodx, Ç Les clisses sociales du Canada  Iran<:iia B, 
Revue [rancnue Ji aociologic. ud. 3 .  no 3, juiIlrt.septenibre 1961, p. 2 9 0  

84. a Si un distingue socifté et culture globale, Ie Canada pcut Etrc considéré beau, 
coup plus !aciIemcnc cornnit: une culture globale (r'ect,à,dire iin systçme tocal 
de valeurs, d'idie3, de symbo!es qui influent sur le comportement d'une société 
huni?,inc et 525 œuvres de civilisation) que coinme une société glohaIti (c'cal-à. 
dire un ensemble c,hirrnt d'insritutiuns, de rapports sociaux et de coinporte. 
merits spécifiques d'iin sysrènie s ~ i a l  total). B Ibid.. p. agr.  

85. IbiJ., p. 29%.  
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3.  LES CANADIENS FRANÇAIS, CLASSE ETHNIQUE DI?FAVORISÉE 

A u  Qui.b;i, dans  toutes le5 criscj, c'est la conscierice de classe 

zthiiiquc qu i  a privalu. Le Canada fr:ir;çais est une  ~lnsçc ethnique d4favotisée 
qui con rierit une classc ouvrière canadi.cn riesfrançaiçe plus d:favori&e encore 
cc dont  la coriscience oi~vrii-ie a été moins forte e t  en rctard çur la prise 
de conscience ethniquc. cepcndarit o n  peut dire &'au Québec de 1945 à 
rg j8 c'est la  r ri se de conmence de classes sociales qui l'emporte, avec une 
forte cristallis.itiun e n  1949 au  moment de I:i p 5 v e  de l'amiante, puis i partir 
de I 958, la conscience ethnique Frcrid le dessus ; au tournant des années 
i 97 1 , 7 9 7  3 la politisation des syndicats e t  des milieux ouvriers progresse vite 
ct la conscience ouvrière activc fcirtement la conscicncc cthnique, surtout à 
Montréal. 

O n  a vu, pnr la répartition a ethnique B de  la power elite au Canada, 
qu'elle comprcriait sculcment 6,756 de  Canadiens français : e n  outre, cette 
infiriorit6 est évidente dans I'adrniriil;trnticin fédérale où parmi les 
202 perxinnes occupant lcs prssrcs Ics plus tilcvéç, 27 çeulement, soit 13,4%, 
Font des Canadiens frariqais. De pluç. ?l Montreal. la supcbmatie des AngIais 
par rapport aux Canadiens français est particuliérement marquée dans les 
catégories dc a Frclpriétaires et directeurs D et de cadres ou ingénieurs. 

Dans sa partie burgetiise, la population c~nadicnne , f ran~a ise  reflète 
une ~ o c i l - 6  où l'industrialisation a été faible e t  tardive ; ainsi elle rcnfcrme 
Javilrit~ge de propri<taires de pctites et moyennes entrepn':es, de membres 
du ~lcrgi.,  d'architectes, J e  dentistes, d'avoeats, de  médecins et d e  profesçeurs. 
L'ordre religieux est le seul où il existe une hiérarchie canadiennefrançaiçe 
complète et une  mobilrtc sociale à l'échelle du Canada ; pour l'ordre poli, 
tique, c'cçt à lechelle d u  Québec. 

La lhése de Taylor, qui explique le retard du  Qukbec par la nientaliti 
canaJienrie.fr.inçaise, et celle de Lamontagne et  Faucher. q u i  l'attribue i la 
sitiiation géogralihique et éccinomique J e  la Province Far rappofi aux minerais 
de fer  e t  d e  c h a r b n  " sur lesquelles nous reviendrons. doivent être complkt<cs 
g par  l'introduction de la variable pouvoir éconornico~plitique ip. 

u L'inSgale r ipi~rt i t ion des Cana Jiens français dans les trois ordres 
économ~que, politique et religieux cr ie  une stratification o r i ~ i n a  le 
ment diff2rente de la stratihsation d e  la wciété canadienne dans mn ensemble. 3 

Les Canadiens français x situent sur une duuble échelle de stratification : 
imiter leur tradition nu l'Anglais. O n  manque Jc données sur  l'identification 
e t  la consciencc de cIasse pour mieux connaitrz la bourgeoisie e t  le proktariat 

B6. Norman W. Taylor, A Scudy r b f  French Canadians as  Indusrrial En~rtprcncurs ; 
Aibert Faucher et  Maurice Lairiontagne, c History of Industrinl Deve1opmer.r a ,  
in JeansCharles F~ lardcau ,  édit., E~sais SUT Ic q u i b r c  coritcmporain, Québec, 
Les Presses de l'Université Laval, I 953, p .  ~ 3 ~ 3 7 .  
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canadiemfrançais, ma s il semble exister un dfphasagc cntre une bourgeoisie 
du I ge sièele et des ouvriers du 20e  siècle à I'idéologic de classe mqennc 
américaine. 

Parmi les hyporhi.ses dBévo1ution on peut envisager les suivantes : soit 
que les claçses çociales eanadiennes+françaises, I'une ou l'autre, sur une base 
ethnique cnnadienne~française, affrontent le groupe canadiemanglais, c'est 
la lutte au niveau politique ; soit que s'effectue une nllinnce au niveau social 
entre le5 bourgeoisies ianadienne+française et anglaise contre les ouvriers canas 
diens ; wit que se prduise  sous l'influence accrue des fitats,uiiis une intégra. 
tion aux valeurs nord,américaines. De plus, le groupc ouvrier devrait diminuer 
et Ic rôle stratégique reviendrait à de nouvelles couches de salariés : techni- 
ciens, employés de biirenu, eadres ouvriers spécialisés ; le choix de ces nous 
verles catégories profecqionnclles s e n  déterminant. 

Aujourd'hui, or ne parIe plus du Canada français mais du Québec, ce 
qui marque I'évolutior. de la conscience collective : c 11 est intervenu un  chan, 
pement d'envergure Eans la déhnition que les Québécois se donnent d'eux, 
mêmes ; il ont cesaé dc se considért5r comme ilne culture, c'eskà~dire commc l a  
porteurs d'une traditio~n. 3 Cette tradition incluait les Canadiens français d u  
Québee et ceux des :.u tres provinces, tandis que les QuéEcois s'appliquent 
r pour se définir de p:us en plus eonime une société industrielle et pour envi- 
sager le gouvernement du Qiiébec comme celui de leur État national ... Ce 
passage de la euIture à 1'Etat marque uiie évolution dans la conscience du 
groupe ethnique B 

Au Québec existent deux échelles de valeur, t'une autochtone ou tradi, 
tionnelle, l'autre pIuti t nord+américaine, axée sur le suce& économique, ainsi 
qu'une conscience de classe doublée d'iine conscience ethnique : a on peut dire 
que c'est I'interaction entre ces deux situations de fait et la prédominaiic~ de 
I'une ou de l'autre conscience à un moment donni. qui explique la physionomie 
de chaque époque, les alliances et les Iuttes idéologiques qui apparaiwnt au 
Québee E...] Dans toutes les crises politiques, c'est ce nous ethnique qui a 
privalu et qui a ma:;qué Ie développement de la prise de conscience des . . 

classes sociales au Caiiada francais. B Les erises politiques des derniers cent 
ana en témoignent : 1;. pendaison de Louis Riel, la guerre des Boers, la consA 
cription de rgr 8, la c jse  économique de 1930, le plébiscite de 1942, la crise 
du P. L. Q .  en octobrt. 1970 : 

Si 1a structure :ociale du Canada français s'est différenciée à peu p& 
autant que celle du C ~ n a d a  anglais, son systéme de valeurs, sa culture 
sont longtemps ]*estés beaucoup plus homogènes. C'est ce qui a retardé 

87. MarceI Rioux, u Conecience ethniqce et conscicnçe de classe au  Québec B. 
Rrchcrchcs sociogr aphiqucs, vol. 6, no I ,  janvier-avril, I 965,  p. 23. 
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la prise de consciencc des classcs sociales e t  plus spkialemcnt cellr de 
la classe ouvriérc Bb. 

Ln con~cicnce sioiiale n'appariiit qu'avec u n  sikclc de retard siir la consçicnsc. 
ethniquc. et lc. Québec s'est dCfini comme wisi2ti. industrielle alors qu'il l'était 
dcpuis lonetcmps déjà. 

4 .  CONSCIENCE SUCIALE ET CONSCIENCE N.4TIOKALE 

Mais en m2mt: temps, comme en Eurripe, l'idée de  nation ct de con, 
seii.net nntinnale a été l'apannge de ar tai i ics  couehcd dc la popu!aticin ; au 
Quéh<i  1,. nationalisme était pIus dfvelrippi: dans les co l lè~cs  ciassiques d e  la 
bourgcciisie ; aup:iravnnt, la masse canadienne, française nuait surtout conscience 
d'être d e  tel village ou Jc tclle paroisse. La 6n Jc I'unanimit;. religieuse a 
facilité 1'app:iriticln des coiiscicriccs d c  classe c t  natiomle. Parmi les jeunes, :a 
coiiscicnce ethnique cst la plus fclrtc et ciIt c'st pius Jéveluppee I Montréal 
qu'cn p r v i n c s .  ne rencontre p u k e  de soei~liçtes qui nc mient c n  memc 
t c m p  nationalistes . u e'est b c ~ u r c i i i ~  plus pour In  l i k r a  tion d~onomiqiic du  
Qu>hcc qiiz les j iunrs  se d.iclnrcnt stiii:ilister ou sricialisants que pour la l i k -  
ration de leur cl,isçc 5Y Y .  La cunçcicnec ctlinique crinditirinne la consciencc Jc 
c l a s ,  C ~ ~ C F  5'imhrrqucnt et s'activent muturlkment .  

L'ktude J c  la rtpr2sentstion idiol~igiquc des clasçes ail Canada franl;:iis 
moztre qu< : 

Nous sommes devint  unc nation qu i  s'cet rlrinnée ses premières défi. 
nitiuns idcolcl~iqucs d'elle mfmc au moment où elle était encore une 
gmci t té  payiannc B. Elle a suhi ensuit<, à u n  rythme extrcmcment 
riipide, I'inipact de I'industrialisatirin. Si o n  ajoute i cela u n  angoissan~ 
vriisinage avec l'Anglais e t  i'hit!ricain, beaucoup plus rishcs e t  mai* 
t rcs  du  poiivoir kclnomlquc, on  admettra qu'il s'agit d'un très beau 
cas où devraicnr ncius apparaître certains rnC.canismcs exemplaires dc 
spncri t i~nic  dans 1cs dSfinitions idir,logiqucs des classes e t  de  la çociéti: 
glc~balc 

Un ~ ~ c u t  zxpliquer d c  la m:ini;rc suivante la lormatiun J c  l'idéologie qui  a 
régné un sitcle, de 184u ;i 19.lci. au Canada f r ~ n ç a i s .  Pendant longtemps 
domine au Can.ida fr;inpis une 6c eociété paysanni: r ou 6c m i é t é  tradition, 
nelle 8 dont les liens sociaux les pliis intenses 5c situcnt au niveau du  rang ou 
de la parnissc, donr l'instruction prirnaiw peu dévt'loppée limite ccttc forme 

88. Marcel Rioux, * crinscicn:e ethniqut. e t  coiiscicncc dri classz au Q u é b c c ~ ,  
Reiherclies ~oc io~rophiq i i c s ,  vol. 6, no I ,  janvicr-avril t p 6 j ,  p. 26. 

89. Ibid., p. 31. 

go. Fernand Uuiiiuiit, B La reprisentatiun idC~i10~;~ue des classes au Canada Irari- 
çais 3, Rcciierclies ~oc iogrdphiq i i e~ ,  vol .  6, no r ,  janvier-avril Y 965,  p .  IO. 
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importante de piirtici ~ a t i o n  aux srructurcs J'cnscmblc dc In socikti. Ce wrant  
dcs groupemiii~ts h i t r~rch iqurç  extérieurs à u n  çcrtiiiii degri: à la soçiéte 
paysîniie - clcrgt, xristocratiz Ji.5 seigneur?, bourgroisie canaJiennc+fran+ 
<aise - qui  tc.iitcrort d e  difinir. de donner dc la eohi.rc.r.cc 3 la situation 
v k u e  par le Canada français. Ainsi s'élaborsra I'idLologic trad~tionnelle non 
?,ans conflit cntrc I'liglis< et la bourgcnisir Iibkrnlc, entrs  l'figlise et YEtat 
Cette idcrilrigiz dc re-ili rcfuçc i ' i i idu~tric ct la villc r i u  dumirient les B r i t a n  
niques r t  préçznte airisi sa visiori de la société idéale 
- C e  doit être uric socictC où la primaut? de I'agricuIturc assure la permanence 
Jcs traditions, où rèpient  la paix socinlc. et des rclatjen. de type familial ; 
- O n  n'y rrncontrc p i s  de grrindcs insgalitirs d c  r ichmc.  Pnr 13, clle s'oppose 
aux sociEtés nnglopho3cs en donii;int l'image d'urie socittt  sans clasws ; 
-Le Canadien franpis est pauvre s t  cncholique : I'Anglo~Saxon exerce su; 
lui uri pouvoir éconoinique ecraçant. 

Ainqi zst surtniit fait Ic procès de la bourgroisie canadicnne*anglaise. 
mêmc s'il criste aussi Urie hnurgeoisie cnnadicnne~françnisc qui souvent vit  en 
dehnrj  Je In nation. Quarit à la elasw nuvrière, clle pourrait symboliser la 
prolétarisation dc l n  n i  tion, inais c'est Finalcmcnt l'agriculteur qui  est consider? 
cornmz le vi-ritable titulaire des vertus nationales ct d e  la tradition. 

En dtfiriitivc . r Ce n'rst pas wulement des clasres qui sont oppri~nées, 
mais une nation B. e t  I'on considcrcra comme a régime économique inaccepta, 
blc un régime qui, p u r  ses bc~oinç premiers e t  vitaux, niet la mainrité, la 
population autochtone, A la merci ou à la rcmorquc d e  la m i n o n e ,  lui inflige 
l'humiliation collective en faisant d'elle un peuple de manœuvres et  de 
doniestiques "l. 3 

Depuis 1945, l'idéologie du Canada français est remise en question avec 
l'érncrgencc. d'un néo.na tionalisme, où rcvient le thème d r  la quasi+identifica, 
tion dli la riation e t  de  la classe prolétarienne, ainsi que deux thèmes nouveaux, 
le file important accriide à l 'ctat e t  la volonté de rnaitriwr une politique i~idus, 
triclle. Dans l'évolutii~n en cours, on pcut çe drniandcr si la grande b u r ,  
geoisie canadicnne-française alliée aux Canadiens britanniques rejoindra la 
petite bourgcoisie cai iadiennc-frai iç~i~e qui a dEji été encouragée par S c t a t  
quékcojs. o u  si les t r  insforrnat ~ o n s  d c  la sociétf québicoise s'appüicront uni* 
qucment siir Ics clawes moyerines en t x i ~ a n t  l'économie d'une burgeoisie  
nationale. s Du statut que I'on donnera à la hurgeoisie  nationale dans Irs 
nouvelles idéolofies di~~endront les prochaines redéfinition: de la sociécé glo, 
hale w2 r. 

91.  Lionel GrouIr, Directives, Muntrcal, 19x7- p. 7 1  (cité par Fernand Durnunt, 
in r La rcy:ésentn~ion idéologique des classes au Canada français B. R e c h t ~ ç h c s  
sociographiqut~,  viil. 6, no 1, janvier+avril 1965. p. 1 8 ) .  

qi. Fernand Dumont. c La reprGrcntacion idéologique des classes au Canada fraii* 
çais B. Recherches sociographiqiicr. vol. 6 ,  no 1,  janvievavril 1965, p. zz. 
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CCF consjdtr;lti~ns sur les structures sociales g11)b>lc5 du Québec CC Icur 
- 

i.volution n 'çxt lut~i t  pas l 'analpe dcç structures WL-iaics particuii;ircs aux 
régioris, tant i l  rst vrai  que les cardcti.riçtjque~ tznadiilnnc~+françaisc. varient 
i I'intkricur mfrnc d u  Québec O" 

Avant d'aniilyszr Irç caractéristiquci des différentes clnrr;es mciales du  
Qu:bec'< consicl;rons,cn la ktructürc sorinlt. d 'cnçrrnhlc dans cr t ts  prrspectivc : 

6: La natirin qukhCcc?ise rst J'uric part cn sjtuation ccilririinli., tant a u  point de 
vue politiqi<c qu'éconciniiqiii, c t  d'autre part, iicttzment diviscc e n  classcs 
acialcç dniit Ics rlivcrgcnccs d'jnt;i:ts sont de plus c n  plus évidrintc~ ''. r 
La tnctiqii: Jc la hourgcoisic coniporte la n C ~ a t i ~ i n  di -  sa prupre existcncc e n  
tnnt qiiz r l .~=e,  ;linsi quc  la n:c:itinn de la clas.ic dc.5 travailleurs, ct ! 'ri11 peut 
critiqurr Icj sri~irilogucs arntric,ilns qui nicnt la conscirncci dc clnssi. c t  nc 
p;irlcric quc dc rtr;lteS soci:ilt"; OU dc' grriiipenicntç d ' in t i rh  i.rrinnrniqnc. 

L r i  cl:issci ont une b a ~ c  rihjcctivc ct subjective :linsi qu'une vision cota, 
lisnntc : organifi-r ta wciét? selun lcur vuc et intcgrcr i.n cllc Ic reste de la 
s(iii?t,; hiîii.; au  Qiii'.bcç. 1cs rnppcirtj rlc. cl,i=;cc n r  pcuvcnt faire abstraction 
d'iiiii- \.tu,ition coloniale : 

Ir: n;~tirin;ilisnie des pny5 colonis~s, fcrmcnt de l ikrat iun.  c t  ICI. na- 
:icinalij!iics dcç Fa:.; topgrcsseurs, gEnératcurs dc b~rbri ric, :rint l 'une 
dc.. Jririnks foiîd;irr<iital~.; de l'biçtoirc di. cc sitclc. hfais en sitnacion 
iri1rinialc 1i.q clEti:iisi'urs de l'rirdrc ftahli s'cmprcsscnt de qualifier dc 
rhro7,rncli: 1'2vcil c!c la c o n s ~ i ~ n c r  nntiorialc dc la n;ition opprirnir ; c'est . . 

1i irrir t:ictiqiic dc b n r i c  gurrrc. cluc l'on ciriylnicrri jusqu'au jnur  où, 
1;i trnsirin devciînnt trop grdnilc. nn aura rccciiir; 3 u n  inoyen dc dissua- 
r in:] plus cff icace, soit l ' a r m k  dd,-.j colonisaccurs ... En situation ~ci lon~nlc ,  
1,: bni:rscriisic natic-in~lc, sl i111tm c.st trop faiblc, n't>st qu'un appendice i l i i  

c;iritnl iiitcrnntii>nal et elle cst sans vcll>it> d'jndfpt.nd;ince nationale. 
C'ïrt la ail!.~lj~lrat!cin i I'Ecnt pur. Si cllr cst fort<. il le rcntc de jouer la 
r'lrtc di1 n;ition:~li.;nic iifiri tlc sc d ~ n n c r  un pouvoir de n:gociation vis.3. 
v i s  :ln capital inicrri~tioiial c t  de ~ri?qui.rir srin prriprc rn;irchS natioiial 
ri< 2 Ics canipacricr rl'.-iiliat ch-::-niiu.<] ''> 

93- Aiiiqi qii'cn f.iit Ioi i inc ;t~,rlï di rb  r i i-t tc~urea di.niv;raPhiqiizs. dctiiioiiiique~ et 
c n c i ~ l r s  J c  1.2 :(!fiion dc Ssiiit-IPrôrric, ; , I I  ni j rJ  JI. Mon~riial. Ccttc analyse 
sncicili~niyuc elahlit u n  pnrir. cricrr I'apprtichc ccmoniiqiiri ct I'dpproche socio, 
logiquc 4 N~i1is avtins p r~vi [c~ i<  les :riclicc< q i i i  pcrni r t ten1 de rclicr 1,-s r l i C .  

> ,  iio.ii~ni.; iiancbrriiqiics aux aui rc '  1 y i - l ~  Jc  phEncirii>nc, ancinux - de  lagon T ~ U E  

iiiitiiEdi;itc aux dunnccs  Yiir Ics ucciir , t :~in5 cltint nuus dvoiis d é j i  soulitnk )-in[.  
r i i r t ~ r i c c  ycbtir I I  d ~ t c r i i i i n a t i ~ ~ n  d ~ i  st.iiiit JC-F i~idividlir~ d.rcs nus sucitrts JII<I .  
d c r n c ~ .  >> (1-crri,inLl I>iiintint c t  Yi<' hinriiii, 1-Aiiolyse J c s  s l r r~r t i r r ; . s  siliiril<$ 

ri:gioiioles. t t i i d c  iccit*lL>glr~iie d c  IJ re'grori da Saiiii,Jir;in c ) .  
v-i hlar io Lluniai?, # I r :  rla5sca P ~ : C ~ . I ~ C S  i l l i  Québec P,  Parii  ri^, VU!. 3 ,  nOs 1.1. 

:!oit-sciitcrnhrc 1969 ,  p q 2. 
9 5 -  Ibid . 17 48-49 Ll.~iis ccrrc pcrspcctirc 1 , ~  iht.~srii rir In d<ii~iiii.iiioii clc l a  péri- 

phbrie <ou~dfvelupp;c par  lc ccritrc d i . r ~ l r i ~ ~ f  qiii est exposée par  Samir Aniin 



Si la bourgeoisie. va !usquJ promouvoir 1 ' 1 n d i ~ z n d ~ n c c .  cIlc utiliçe pour CIIE 
Fe ta t ,  lc capitali5rnç d ' t t a t ,  car I' E( kfat ç$t Ie c~ntrdc d'lin rapport de forces 
où x fait I'infl~icncc prepundér~nte  dc la classc écoiiorniquii Joniiiiante Ou a. 

Sur  cette toile de f o d ,  nous diqtinquc'rcnq firinlc'mrnt quatre classes sriciril<s 
au Québec. N ~ i u s  a1li)iis mainicrinnt cuamiiicr czs diffC.rc.nrcs classes. 

C. HI~RARCI-IIE LIES CLASSES 
ET FAIBLE MO RI LIT^ SOCIALE 

r .  LA HII?RAR(:HIE DES CLASSES 

a! ).;ombi-c, cü itenrr ec impo~ t . i ~ i r~  r ics clcsaes soc ia lc i  

Lcs ;iri;ily:rs sui. cz rlièmc ~ n n t  rarcs au QuC.b,:r ; cc!lc cl? Mario Dumai': 
di;tiric(uc les t ravnillr.ur;. la p t i t c  lwiurgcoisie, lii <riirii\i. hiurçcoisic ". La 
çlassc des t r a v ~ i l l e u ~ s  rrgrnupcralt 12s t rav i~ i l l~urs  riir:ius, k a  travlillcurs 
iiianrieIs qu.ilifiCs, scini,qunlih~s, nori qu,iIifiFs ct le5 cols blancs. La petite 
hoiirgccii~ic a: utilise s i n  proprc cnpi tiil, ct clnns unc proportion nori ntgligcablc 
son propre' tr:iv;iil D ras~cmblarit ainsi les pctits iildustri~13, les commcrqants 
de dctail, l c s  profcssir1nnel3, Ic clcrgk. La grand, bourgeoisie rcgroripcrait ceux 
clrii iitilisent lc c a p i t ~  et Iii travail d'autrui. 

Les t ravai leurs  furment apprrixirnativemcnt 91% ddc la pnl)ulztion, la 
pctite bourgeoi~ie 976 et Ic:: jir,incls hourgcois tels que d:finis m i r  au 

cct ~3rticiil!;ircrncnt ,criiriuiantc. Cc-trc tliéoric yrcnil Zn tcins.dGration i la (vis 

les iri1Cr;t~ dcs i j n ~ ~ e 6  S U C ~ . I [ C ~  et leu intérCr7 drs iia:i~>:is, mais pr ivr i i j i~c lcs 
prcinicr:. P o ~ i r  S,imir Airiin Ic capitnli5i;ic csc dcvciiii lin .r:isrème mondi11 ct il 
y a ~ i l r o n t c n i c n c  d'mi yrrrlct.irint cr d 'one  h u ~ i r ~ c r i i ~ : ~  riioiidiale (ccllc dii cenrrc. 
surtriut rlcs inoncpulcs iir,rd~ni[iirica~ris. ct ciai;:: :ri1 ': llagc c ~ l l s  dc l a  ~ ? g r i l ~ h é -  
rie) Le p r t i l é t a r i ;~  d u  rcntrc  cçt p r ( c i  :: criii~iiii i> Cc rJscrvcs cn!oiii:.lc~ intcrncs, 

coinrnc Ics Noirs  aux p t ~ t s - U n i s .  r't <;in+ d u 1 . 1 ~ ~  un pourrai t  erivisijirr lie I.iirc 
rentrcr dans  ce c id rc  le5 C a n ~ d i r i i s  fraiiiais, c 1 . i ~ ~ ~  ethnique dblavor i~6e B ; la 
co;isc:cncç d'P~rrr u r c  nation d & p ~ n d a n i c  r s i i  pro!irarisée parait hicn I'enporcer 
cher les Canad ic r s  {r.inçiiis, les rappvrtz dr dr,iiiiiifi!:on de type iiiloii.al renfor- 
çan t  Ie plus sc,uvcnr dari: les Izirs cr d ~ i i s  !tk con-purtciiients une solidarité 
erhnique pliiriir qu'une solidarith de  c la~ses  jnrercthniqucr. Dan8 un article su r  
« Les inégalir;: eronoiii:quce a (le Dcisoir 3 ct 3 i7iar.F I 97 j ) .  Allrcd Diib~ic 
se réfèrz à i i n r  op~qiic  ~c:iil?lah'e à cv i lc  de S. Antin, A .  Entmanucl ct A G .  Frnrik 
cii I'appl qiiant aii QuCbcc. 

96. Mn: ,n D i i n  L!>. c J-cs c lassc~  5cici.lt.c d u  Qiiébcc 2,  Pn~t i  pris, vol. 3, nn5 1.7. 
auLt,ceptcriibre i 96 j .  

97.  En rcltrenic i r e (  la dist-nction étnblie par Parti pru, u Manifeste 1965-1966 I ,  
in Ir3 .Qriib:cois Pal is ,  Fr~nçois  Maspero, J r 3 h i ~ r ~  libres ' ) q - ~ o o  », 1967,  

P- 3 4 9 -  
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nombre de 5 1, soit l i r i e  prnpnrticin irisiguifiaiite Je la population *" 1. ..) 
Coinnie & r i s  toutes 1,-s situations coloniaies, Ie travaillrur y est non seule, 

ment explriilc r n  tant que tmvailieur mais ai1s.u en  tant que coloni&, 
dans nntre cas. cn tant quc Qutkco i s .  

rravailleurs hommes Iemmes total r961 

T:iIJIIX 

p'che~rs  
bfichcroiis 
afiriiulrcurs 

total 

i:ia .i iiels 

manœuvres 86 b 9 1  
tTilllSpUrL6 et cornmu, 

nicdtiiins 95 I O t 0 5  

ecrrrcr!, récrEation 9' 92  r 8 3 
~<! ide i i r s  68 2 7 05 
iiiineurs 1 3  1 S 
r ; ~  ~ r i c r s  de mttiers 377 84 461  

~ 0 1 3 1  949 

rlon maiiiitls 
eiiiployhs de 

hurcaux 100 J an 210 

techniciens 5 3 7.7 80 
iniellzctucls 2 1  44 66 
adrr8,nistration publiqiic 5 , ;  0.5 6 

tntal  3 7 3  22.6 

pcrite buurgcois ie  
clcrqé 9 5 14 
pCtiL6 indiistriels 7% C 78 
coinnicrgantc dc &tail 3 3 6 39 
F r ~ l e 5 s ! ~ n n e l s  r o ,6  0.4 I T  

manauers 1 3  2 1 5  

total 157 9,s 

 rand total 1 644 too,o 

SCURCE : Mlrio Piimni:, 4. Les  classe^ socialca au fJi~<bcc x ,  PJTL~ f ir i<.  vol.  j. noF i.1, 

août-seprenibrt 1965. 

08. 5 r iiicnibres c,inadicna,rr.inc.i~* dans I'élitc économiqiic canadicnnc dont 7 6 0  ont 
étb tcccos;s. 



La petite bourgcoisic est prisente Jans Ics xcteurs Ics moins rentables Jr 
Téconornie, d'où Ie faible contrôle des Canadiens frnnqaia sur leur économie : 

approximativement r 5% de I'induntrie, 40% du  commcrce de gros, 6096 du 
commerce dc détail. IJne partie de cet tc  petite bourgeoisie est entrie daris la 
grande e n t r e p i 2  o u  utiIipe I'etat 3 son profit. Quant i la grande burgeoisie, 
elle est en partie étrangère, en partie autoehtcinc. 

Partant des c1iilrt.s ftiurniç par le reecnstment dc 1961, Mario Dumaiç 
établit la r>pnrtition que présent2 le tableau LVII et Jnnt nous avnns itabri 
les Foucccntages. Ccs pourccntiigcs pcuvent Etre rapprcich;~ JE c'c~ix qui ont 
été calculés pour la France en 1961 Egalemcnt 3 partir d c s  Jonn:e~ J c  Ia 
population active (cai3lc.z~ LVIII) OB. 

T.4BLE.4U LVIII 

-- 
prolétariat 37,8 4q-j prolétaires 70.0 73.0 

tt  assimilés 

cIaase& rurales 17, 1 O 3 b o u r ~ e o i s  et a8,5 i 5 . a  
ass;miIés 

claesee moyennes 19#7 5 3 . 1  

bourgeoisie f+9  4,6 

autonome 1,s 137 

99- J.-P Courthéoux,  6 t r i  structure cn c lnvcs  il'unc population active. Hyyothèscs 
cmpiriquc-s sur let cat>jiorics socio-proIvasiunricllcs d 'après  les rcccnsemcnts I r a n -  
tais d c  1954 r r  : < i 6 i  %. Revue  économiyiit,  vol !6,  no 1. [nJrs 1965, p. 246,175 
].-P. Courthéoux étsblrt des c u r r c ~ ~ r i n d n n c c s  empiriqiies cn t r c  classes ~uc ia lcs  
e t  c a t é ~ o r i e s  socic~pro~ct.s:onnelles c t  distingiie : le prlilétariat (gens  d e  maicon, 
autres pcrsonnea de service. ouvrizrs i l'exclusion d c  1s r.iaitrise) : les clsssta 
rurales ( d o n t  agriculteurs cxylc,itants et iiitéresbPs cf dcuv catcgnrics à tcnilancc 
proli-tarieiinc, les salariés agricoles c t  les marins-p;i1ieurs) : Ies c!;i!:cs moyens 
nc5 (teclini<icns k i t  cadrcs moyen:, p:us quclqucs c a t ~ g o r i c s  à t e n d ~ r . i t  prolé- 
tnr icnnr  rn~ i r r i -x ,  c m p l o y 6 ~ ,  petits lorirricinnriircs c t  petits c n t r c F r ~ n c u r s )  . 
hourgcuisie [ ingé i i eu r s  ct cadrcs ~ u y é r : ~ u r e ,  prolcrsinns libiralcs. i n r l u ~ t r i c ! ~  
c t  gros cumiiierç: nt*) : population autonomc (nrtistes, intcl lcctuc-ls, ccclésias~ 
t iqucs) .  Le regroiipcirirnt de la plus grandz partic des classis inoycnncs avc; 
l a  bourgeoisie, qu'a r f f r~tué -P. CourthEoux, correspond 1 une sns1y.z de Marx 
qui estime qiic le:. clas:es moyennes c acc ro i s~cn t  la puissauce c t  Is sfcur i té  des 
c:asirs 6upErieurer s et joucnr a i c i i  le riilc dc  c l a s ~ c s  d'appui ces classes 
moyennes A qiii r i n t  <i u n  r tscau cornplcxe de couches socilles diffGrcntcs dc 
nature, diverres d or:gine, Iormaut rhacunc u n  groupe cohirent  e t  r c I~ t ivemenr  
h o m o g è ~ i r  P ( c l  l fenr i  Bartoli, Sy, t imcr  t t  strilctiirer iconomiqires, p .  3 z 5 )  
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Lcs trois premiers qroupes qui s'équilbrt.nt cn r 954 ont considérable, 

ment moJifiS lciir raFFort de forces en 7962, lc pro12tariat cst devenu deux 
foi5 plus nombrsux quc  lcs classes rurales. La population inactivc qui rcpré, 
Fzntc 1c.j tmis i inqui i .m~s dc !a popu !;i:ion, a p r k  imputation sociologique, r rn ,  
f~ircir;iit Ir prolétnria t iit la bourgcoisic, tandis que les classer mnyenncs gardc- 
raicnt lcur ~t .?hilit>. Seul p::r~rii ccs puurccntngcs, c ~ l u i  d c  ln p o p l a  tinu rurale 
peut prrmctttc unc iomparaison grossikre, les autres auraicnt bewin d'être 
répartis selon li :  mCmc iiombrc de clasrcç sociales. ma:s la vcntilation des 
donnic j  c z r  insiifisnntc c r  les d:finjticins statisciqucs ne mnt FZS Ics mEincs 
cn P r a n ~ c  ct a u  C2ucbcc. Aussi niaigr: ,uin inti.r;t, nous iie pou3serons p.15 pius 
lrn'n In cornpa raisciri. Examinons alors Ics iil.isses sociales ctudiécs au Québec. 

1.a plus ancienne, minie FI I ICS dk~nccnrds iiupnrt:in ts sul!sistcnt siir son 
cxistl-nce en t'rnt quc clnssc. est la çlasv rurnle. Elle cxiite au moins comme 
catÉjioric dcpiiis Ics prsniiers dévcluppcme~its cl< l'acriculture ct restcra la 
iatFgnric démogmpliique dominante au Q u h c  jusqu'nu rcçcnsement de r 921 
ri i i  la pripul~rion urbaine l'cmpnrrc nvcç 5671 di! total. Le milieu rural a 
rztiinu dcpuis lonqtcmps l'attcnriiln dcs <nci~Iogi~e?i ou a dunni. licu i dcs 
m o n o ~ r n p l i i ~ j  dc type ~ o c i r ~ l n ~ i q u e .  Ainsi cellcs J c  L h n  Gérin 5ur lc type 
i.~rinomi<uc c t  .mzini dcs C;iiinclieiis 'O" qui FOUS cd titrc p r ixn ta i t  lcç Cana, 
d:rns f r n ~ i ~ a i s  J u  inilieu r i i r ~ l  hiçii qu'il< ne soi.nt p a j  la majorité dc la popu, 
I;!ticin. LCriii G t r i n  a rt.t'ait c11 rr):o c i  1929 sur la nirme paroisse d c  Saint- 
1r;nlt. Ics oh5crv:~tions quc Ga ulilrk-Boileau ai.,iit effcirruies le prcmicr cn 
1862, et pour?uivi égalrinrnt xs obs:rvaticinc dans diverses r;gions cc milieux 
ruraux qiiCb:coi.î distincunnt JCS c h ~ b i t n n t ç  c a ~ ~ n i e r s  B dcs c cultivateurs pro, 
~ r ~ ~ s l s t e s  B, di's :: exploitants ngriioles ém.~ncip<s » du  IiayFan rr émigrant di.ra- 
(in2 ;> riii inl»ni.mi,-ur o, ce qui :i rcrrnis d'avnir des monogriipliics 
foi< inirc.; i jmir r t  ilcint Iiis p r r i i i ~ ~ r e s  rcmoncent près d'un siéclc. 

Si 1i.q cu l t i~n teurs  .wnt r[-sti i~ ma(or i ta i rc~  y n d a n t  u n  sièslc e t  dcmi. 
ils n'cnt1,~-iit Jan ,  l'hittciirc commc classc quc ver; les ann6cs r 920 au mo- 
ment oh ils Jwicnncnt  minriritalrc-': Lc cypc d c  wciEt; du  mil:cu rural cor, 
r ~ s p o n d ~ ~ i t  prcqquc pnrfaitemenr à I' a idEolr>ric unirnirc nationalicre B : 

Ccttc ~ [ i i ~ i t i  azriridi. é t 3 1 ~  çompoGc d c  piltits propr1ét;iires tcrricns à 
peu tou:: 6g;ius au priint d i  vuc Ecn~iomiqu:. Prrduisant p r c q u c  
uniqucml-nt pour ]';III tocon.iümnia tion, ces cultiva tcurs avaient L C ~ S  peu 
dr ç~1it.1ct4 ;IVC'~' L~.F rn~rch; '~  c t  Y rc ic rmai~nt  ~ciçialemcnt dan5 la famille 

I U 3  Lcon GGriii, le y-ht tconoini ue t r  s~ ic ia l  d t s  Canddicns. Milieux rigricoles  ci  

i n  , O ,  i o n  C. P., 1037 .  ils p ,  

Diioli.;iric dcs i n s r i i i r t i d n !  



et le u rang B. Leurs contacts avec la sociité globale étaient trés restreints 
et le plus souvint m?diatisEs à travers le curé. is iiotaire ln'. 

Parmi liss étapes marquarites d e  l'>vcilutiori d u  milieu rural, on peuc 
compter Ic déve!oppi~ment du climmerce du  bois e t  dc l'inrlustne laitrère qui 
lui ont donné un? r lus  grande ouvercure, le çysréne coopératif qui p r e n d r ~  
wn essur cri luttant zcintrc les commerl;;in:s anglais ou  syrien$, l 'union catho, 
lique des cuItivateun, (U. C. C.) qui se  crée en 1924 d ' n b r d  comme rnoove. 
mcnt d e  c lass ,  puis comme mouvement d'érluçntiwi ; cnfin la période 1939, 
1945 apparaît comrni: le seul moment de pmspériG, qui cesscra avec 1;i fin de 
la guerrc et le retoui* aux conditions normaies du  marche. 

Par  ailleurs, le parti  d u  Cridic sricial a favoris; l'apparition d'une conT 
sciencc. de classe, ce qui ,i égalemlmt Ct: facilité par Ies conseils d'expansion 
économique ; cnfin, VU C. C , partir de i 9 j 5 ,  renrince à l'idéologie ruralistc 
c t  sz définit cumme un mouvement syndicnl. L U  C. C .  rcnoIici: alcirs i la 
hdse pnroissiale et djiiks;~ine pour pasFr i une  basc secturielle et ennlobe de 
c r  fait tout le milieu niral. y çnmpris des cclopi.r;itive~ formtiErcs e t  dcs syn. 
dicats chez les t r~vai : leurs  fcircs:iers et chez les journaliers. Pour le momcrit, 
la revendication se bitue au  n i v c ~ u  d e  Ia coriwmmntion et elle est sufiout 
dirigée vers i3Etat pcur cil retirzr davantxcs '". LJnz nouvelle étape vcrs la 
~~ndica l i sa t ion  du  milieu rura! est f rn i i~h ie  cn rg72 avec lit  mise ;Ur pied 
de I'Unir~ri des produ:teurs agricoles (Cr. P. A.). 

A diverses reprisli~, nous avcins cu  I'occasion de  parIer de l a  ilasse 
ouvrière à propos de catégoricç J e  In r n p u l ~ t i u n  nctive, à propos de syndica. 
tisme oii scin rôlc c ~ t  cssentisl ct  w n  influcncc t r k  grand:. mais sa présencc 
r ç t  plus discrète dans le mouvemcnt crl~pératif c t  plus crimrc, jusqu'i p r k n t ,  
dans les partis l~uIi t iqi ic~.  

Juçquc vïrs ~ g ?  o, les ouuricrs surir a laissk :L cux,mêmss par l'kl~tc 3 ; 
rn &et, ils n c  jouent pas de  rOIe particulier dans ',a suci6r: idénIi: qu'elle a 
définie. Ccpendan t lt s ouvriers qui.tiCcur3 vont s'organiser eux-rnzmes ; ils 
participeront tout d ' a ~ o r d  aux Chevnliers du travail puia aux Uriions intcr, 
iiatirin,~les Mais i c s  u élrtes s se sont alors inquittées d u  cnractèrc anglo,saxon 
e t  athée de ces syndicats en encourageant la formaticin di. syndicats cathciliques 
qui, au dcbut, Feront .les syndrcats de b u t i q u e .  

Tout  d'abord 11. développement d e  Ia confédération des travailleurs 
catholiqiies d u  Canada (C. T C C. )  f u t  suffisant pour tcanqui1lkr le patro, 

i u r  Gérald Fortin, u hIilieu rural ci milieu ouvrier, dru* classes viriiiel!e. n7 Krcher, 
chrs sociogrdfiliiqu?r, vol. 6, nn r ,  janvier-avril 1965. p 48. 

tri%. lbid., p 47'59. 
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nat, puis Ic iriouvprnent ee radicalix,  allie acx syndicat5 inrernationaux, et 
la pnw dc coin~i~-ncc n ~ v r i é r c  attcint un  point culminant nvcs la grève d e  
I'aminntc cri I O - ~ Q  q u i  mobiliccra 5 ooo mineurs pendant quatre mois et s n s i -  
Iiili~<ra fortcm-lit l'opin uri p~ihliquc. ' O 3 .  ricprii~ lr>r~, lc syridisalismc ouvrisr 
nc cesrvra de E.C renforzer pciur dzvcriir l'un? deç Icirccs principales de la 
çrcihté q ~ C K ~ ~ i w  c o n t ~ r n p ~ r ~ ~ i n r .  TIC pluç, par des p r i w  de  ~ o s i t i o n  récen- 
tt.5 'O4, 1;) F T. Q et la C. S. N. prerincnt unc orientatirin wcialistc non San6 

Jcc1iirem:nts pour cette JeriiiEre centrale spridicale. 

U n e  catégorie dc la sticit!té québscoise diint I'influenw est forte, mais 
qui  demeurc impréciw dans FCS limites, est cellc des classes moycnncs. U n e  
trudc d2jà ancienne 5ituait x t t c  c.ittgorir zn:rc. les hiurgetiis capitiIistcs ct 
I F S  n~~vr ie rg ,  entre  les richcs e t  lcs pauvrcs ' O 5 .  Les cIasss mnyenncs rasçem, 
blnicnt au Canada franqais Icj catCg~>ries suivantec; : !es instituteurs, les jour* 
n a l i s t e s ~ ~ r n p l ~ ~ é s ,  l~ marclinncls ou négociants, 1 L . s  fonctionnaires, les gf rants, 
c hcf 5 JC buwiiu, r ~ ~ m c i l l ~ ~ i  t S, commis dc' buri'au, somptatiler, a.c&ta:ms, ven- 
deurs ct  cnnimii,t~ripag~,iirs, tcclinici~ris, propriétaires ou responsables de petites 
ou mriyenncs cntrcprisc: : I n  rnédec!ric e t  lz droit ii'cn fcraient pas partie, sans 
doute en vertu du prcstige dont  les processions l ik ra l r s  jouissaient Iincorc dc 
m:iniére incrntcrrée a u  Canadn f r a n p i s .  

P,i ri:ii Its fîic tzurs qui  irinstituz1lt le5 clases rnoycnries, E t  aient rctcnus 
l~ fciilctirin sricin-écrinr>niqui'. le milieu familial, l'instructiori c t  la culture, la 
cuiriditicin f;iinncicrt, Ic nilicu soeial, les interêrç c.t [es aspirations. 

A u  Qu~ l>c ï .  pour 1941, cm critères dorinrnt Iicu à cette dixtribution 
e probalilc n : ilasse riuvri:rr tSyG, classs rural? ;uS f ,  classt: moyeniiz L j '/;;, 
au t r s s  4 7 .  Mais au QuGbcs. les traits sociaux vnricnt ~ensiblement du milieu 
fr;inl;;rij a u  milicu anglaia Lc'j C I J G C ~  con& tcllcmcrtt afiectEcç par certc: réaliti 
c qu'il ~ x t  irnpns<ihle de les ttudier saris tiiiiir comptc dcs particularismes 
ethr?iquc.: zt culturelç 3. P a r  ailleurs r l ler w n t  Inin d'êtrz aussi Étanchcs que 
daris les Q vieux pays B fu ropkns .  

Les cla. . ;~s moycnncs comme riwr Ic Q u h c  J'alrirs reflitaierit un niiliiu 
trks f c r m l  et eii r g ~ u  (:,ri cuiii~iiiriç.zit xulcrncnt i dixutcr  des sujets autrrfois 

1 0 3 .  Pierrc,Elliott Trudeau,  la Grèi,c de l'awia-?te : , < l i e  i'wpe l'ers la révolutioii 
indu.ririclie a u  g u é b e c .  

!*lq. C. S N., 5 c r v i ~ c  J< I ' I L ~ ~ ~ J ~ I I I ~ ~ L L ~ ~ u ~  P , ~ V L ~ L ~ T ~ S  . p ~ e  SLT V I J S  p ~ d p ~ t *  W I ~ ~ ~ I T <  : 
F. T. a., I'éta~, louage d i !  notw cxploiiot:cn, docuiiicnt de tnva i l  prEaciité par 
I E  S P T \ ~ C E  Je la F. T. Q .  Montréal, r9i.2, r q !  p .  kgalement  C.E.Q : l ' h l t i  

u i ~  ~ r r ~ , i i <  d e  1.1 c13ise J i b l r r r n ~ ~ t t ~ .  I : I ~TOJ IC?(C .  ~ ~ t ~ > i r ! t l  X I  .YXI l ' .  congr& ddc l a  
C.E Q , QuLhec, 1972. 

L U S .  Clnud~  Ryan,  I C S  Clerses nloyeniws r.11 CnvgJa j ~ n n ~ a i . c ,  Montr6al. édition0 de 
!'.Actrcn nationale, 1950. +8 p. 



t a b u s  cgmme l'unité nationale. le cléricalisme ct I'anticlfrica~isme, k capitalis, 
me. Enfin, les classes moyrnncs n'avaient pas de conscience de  classe, née 
d'jnt22ts commun5, mais ~eu!emcnt dnnr crrtains de leurs secteurs une con, 
science de groupe, 

Une a n a l y z  cics ntiuvellrs clas.çcs mciycnncs u n r  quinzaiiic d'a ~ir,>cs 
plus tard rappclIe i'irnpurtancc dc  I'aspcct a ethnique a dans la  répartition des 
c lass~s  soci~!es dan? extaines =ciétés I n n  Ainsi aux f i tnu,Unis  un  licn indénia- 
ble a été f tabli cntm l'origine ethnique e t  I n  division du  travail, e t  certains 
auteurs amkric-tins se sont demandé< si l'on pouvait attribuer un statut social 
d'après la r n h e  échlillr nul fnmillcs Jr race bIanche e t  de racc noire. Au 
Quf bec, le concept de a claççc tthniquc B a vü le jour sans que sa naissance 
soit I'occasinn d'unaninc.5 réjouissaiiceu, bien q u e  l'histoire des clasxs moyen. 
nes de bnFuc française y soit m a r q u ; ~  par une division du  travail selon la 
1,inguc e t  l'a cthiiiii 9. 

Pour des taisons lifes 3 l'histnirt.. Ic retard en matière d'éducation, déjà 
noté il y a P I U S  dç V-nqt anS. r c ~ t e  encore grave e n  1966 puisque Ie Qu&c 

... deuxième ré~iqin du  pays priiir l'urbanisation e t  I'industrinIiçnt inn oecuT 
pait e t  occupe t.~ujours lc dernier rang quant  i la proportion de M jeunc 
population qui est engagée dans les études secondajrcs [...) La carcnie 
du &le indiistrcl Jcs  endres de langue f ranç~içe  au Qukbrs éclntc de 
façon patente Icmr;yu'an ohscrve qu'en I 95 I, comme e n  193 1, les franco, 
phones sont sur,représrtntéa dans I'induct rie au niveau du contremaître 
adjciirit mais q~ ' i l s  w n t  ç ~ u s , r e p r é ~ e ~ ~ t é s  dès quc l'on pasw au nivcau 
du contremaître 'O7. 

Mai:: l'on remarquait tout de mSme en 1966 que les connaissances tech, 
niques tendairiit i être davantage prises en considération, plus qne l'anglais, 
nu moment oh des Canadiens français out  pu cuxmêmes prcicCder au recmtc, 
rnrnt. ËIlnlcmcnt, i TC mornent,là la ~cnsibilité des clases  moyenni.s au rnouvc, 
ment ind5prndnntiste est manifeste e t  I n  situation de !a langue f ranpise  au  
Québec est eornpnrnhlc i celle du nécrlandais rn  Belgique, J;ibord langue du 
K peurIr B, ainsi que :a division des cla~qcs mriyenues entre Irs dsux langues 
iusquY3 ce que le ~cnt irnent  pcipulairc s'affirme et que l'Ëtnt En vienne im- 
F n g f  un dirigisme cri ee domaine. Enfin. le Quibec a, i la  
weiétf canridienne-fra~iyaiw~ dcs élites e t  des classes moyennes anglophoncs. 

Ln ~ r a n d r  hiirgcorsic oii cc qui y correspond dc plus près a étk kudiéc 
.wuvent nu Qiikhrc roiis Ie tcrrnc d'élites. Ainsi ont ét; cxamin6eç Irs élites de 

106. Jacques R r ~ z c a i i .  i Les nuuvelles clhsscs moycnnea ». in Fcrnand Dumont  et 
].*P. Muntrniny, ;,lit. .  le Potiuoir rr In s o c i i r i  cnnadicnne , l r~np~ise ,  p. r 5 1 ~ r 6 1  

1 0 7 .  I b d .  p. 156, 
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ln sisiité qiiCb&oise cn renioniaiit jusqu'aux élitzs bureaucratiques et ezclkias, 
t~qlicq de la l i louvcllr,Fraz~c~ '('? Ces elitcs s'anienuisent par la disprition 
~ ' U I I C  graiide partit: clt: l'arisrocratic avcc la C o i ~ q u ê t e ,  certains wigriciirs dcve* 
nant fnnctiorinairc~ avec Içs Dl ~t :~n~i~quc ' :  , ;lu ~ g e  sieslz appardissent les a prw 
ft.:siünncli Y, puis dc grands industrirls et Lrianciers canndicnç. français, surtout 
;ipri.i ln Dcuxièmc Guerrc niondiale. 

La pénadc contemporaine, depuis la DzuxiEmc Guerre mondiale. * 
pr+entc YI ccrta ins comnir çellc d 'u1~ '  relative réussite' cies hommes d'afiaires 
c:liiadicn~franqnis 'OY.  A ce niriment-là entrent en scène de grands brasrurç 
d'affriires et des m n g n ; ~ t s  d'inclustrie, des yuliiicicris liomrnss d'affaircs gravi, 

tcnt autour cl: la mc S~int , J ; ic~ucs  dc Motitréal ' I o  et ont de nombreux h o w  
ni:s J c  lai à lcur servicr 011 pcut rttcnir la similitude J'origitw runlz, OU de 
pi,titrî vit tc5. rt Je milieux inodcstes qui carattérisent autant les hommes 
d'affaircs qiic Ics Iiommc: politique:: i-anndicns,[ransais. Cepeiidant, la careére 
clzs rn.irzh.inds r t  dcs industriels se aitue à I'intineur clc leur sociEtE, tandis 
que celle d a  hoinnies pclitiqurs se situ< 2 la frontiiirc des deux çoei6ti.s canas 
dirnnc.frnn<;.tisc ~ . r  eari~Jicririr~;ingI,iisc l1 '. 

Cc? qur=lqucs succtç ne suffisciit pas i maFqucr la faihlessc dcs Canadiens 
irançars 3:~tis la vie iconorniquc qus l'on a attr1buri.e à 13 fois i la précence des 
Anglaic i't :L I%,ur clciminatirin dan< tcius les secteurs, i I n  rnentaliti wllec~ive 
J?s C,inadicri.i f'ranqais, [dit< de erainte, de  manque d'initiative, de routine, 
et enfin i I'idénlogie traditionnelle et c agrisulturistt: s des coilégcs elassi, 
cjaes l S 2 .  

Plusie~ra autcurs constate~it enfin le p w v ~ i r  aecru des experts et des 
rcclinrisr;ites qrrc cc xxt à M~ontréi.1 l ' h o  dans l'ensemble d u  Qul'.bec où se 

r:ah. ]caii,Ckarlc~ Falardeau, a pvolu~iun  dcs structures scicialcs c t  des êlircs du C a n l d a  
Irdnçais >, in G u y  Sylvestre. édit., S~~ircrures  i o r t ~ i e s  dii C ~ r i a d a  fron~ais. p. 3 . 1  3 .  

109 Jean-Ck.arle? Falartlrau, t L'arifiine ct 1':ijcensiun des hoi.imrs d'affairzs danrl la 
~ ( I c I C ~ ~ !  can . ld ienne>( :a i~ça~~~:  a, Rrcherches soriogsnphiqiies, vol. 6, no 1 ,  jauvicr, 
" ~ " 1  r965, P. 3 3 ' 4 5  

r i o .  C.  G .  Cér i~o ,  < Les qiirrcllcr de cluchcr : la rue Siict,Jdcques 3,  Ciré Libre, 
vol. 1 5 ,  nU 04, février i 9 6 + <  p. 21.27. 

i r  1. L'élite politrquc çanacliciiue,lran~;~isc a 6ré d c  r typc colnnid A ei o par son 
nriginc sociilc e t  I F S  I i n i t r ~  ttruitzs i !'iiir<ricur desqucllcs cllc eut  à q i r >  I imi te~  
éconorr.iqucs, eoci~lcr ,  constitutionnrllei.  I'&lite. politiqre caiiadicnne.lrau~aiee 
pouvair très difficilcrricnt n e  p;e Gtre c~ inwrvs t r i cc  et condniiinéc h louer u n  
role dlntcrrr,i.diaire auprés d c s  pouvu:rs ririciaux et  Fconomiques duniinants i, 
(Roherc Boily, a Lec honiirics politiqucis d u  Q~C.beç 1867.1967 2 ,  Reviie d'Hisiolrc 
d e  1'A?ié~ique I r ~ ~ i ; a i s e ,  vul.  31. nu 3a ,  dtccmbrc rg67, p. 633). 

112 J e d n * c . ~ h r I ~ ~  F ~ J . I T J c ~ u ,  id L'orignc c t  I'arcension dcs honimen d 'af l~ires  dane la 
s ic i i t e  cnnadicnnc*irançai~c >i, Reihercltes suciographiques. vol. 6, uU r ,  janvier- 
avril 1965, p. 33.45 

r r 7 .  Guv Bnurasu, @ Les illtts politiques dz Monrr4al : dc  l'aristocratie à la dérno, 
crdtit' i., Tht  C a ~ i c d i a i ~  Journal or Ecoiiumics a n d  l 'oli~ical Scienc:, vol. 3 1 ,  
no 1, iivricr 1965, p.  35'51 



joucrait c unc dc.5 dia~Ic.~tiqucs lei. rilus cniciiilcç . . .  entrc, d'une p u t ,  cette él ik 
toute nouviilk d ' c x p r ; t ~ c c c l i i i ~ ~ ; r ; ~ t c s ~ ~ u u v ~ r n c m t  ct, di;lutre part,  les classes 
rn~i>~rnii-s qui décou\ rcnt l ' h t  sans avoir appris la démocratiz ' l '  W .  

1. U N E  FAIBLE MOBILIT~ SOCIALE 
DES CANADIE?< S FHd4N(:,21S 

Si dz n n n h r e l ~ x  mcrnhrcs dcs dasseç moyenncs deviennent de9 A. élites r i ,  

peut-on dire qu'il existi' 11nr ir'rtc mohil iti ?miale au Québec 7 Jacques Dafny 
e t  H2lCnc Dnvid app3rtcnt une réponsc e n  ce qui  minccrnr IF< trnvaillcurs 
montréalaiç c ! ~  la r.tt 311urgi,- "? Leur ciiquêtc s'insp.ic. dc ccllc? qui  on t  été 
réalides aux l?tnts,Uiiis c!nris I'indi~striii auiomobile, mais comme en I 965 
l'industr c nutornfibilc nz ç'itait pas cncrire irnplariric. au Quibcc, c'est le 
sccteiir crinnrxe de I;L inétnlliirgic qui a <té itudii.  Mdlgrf scn intér?t, la 
cornparwan entrc Cnriadicn-; francais et  Canadiens anglais n'a p11 a r e  &ablie 
;tant donn; Ic faiblc riombre des scconds. 

Lcs priiicipnux r i s u l t ~ r ;  dr c-watt' enquête sur  lea aspirations à la rnobiliti 
se préscntciit ;iinsi. P o ~ r  1';imiliora tion d z  leur sjtuaticn, SB? croient pouvoir 
y ;irrivcr. m.ai~. 1i1 p:iurzcntage atteint 92% pour la catégorie de  ccux d c  39 
ans et rnoi~is ayant  d x anrizes oir plus d'études ; par co~i t re ,  ccux qui ont 
six ans ou niniri3 dt: sci1;irité n'y rrriicnt qu'à 4774. Lc's diffcrences en ce qui 
Concerne la proinotici~i interne SC manit'cs~cnt d o n  le niveau dc smlaritt: : 

? r $  de 2c'ux q u i  ont nzirf nns et pIus Je  scolarité y eroicnt contre 79% 
seulcmen: de ccux qui oiic cinq ans ct muiris J c  scohrjtL. En cc qiii i.nnrt3rne 
la pnxr10:ian extcrnc, i%n cliangeant d'cntrrprise, seulement i 7 % croient poud 
vuir trouver ailleurs u I cmFlui plus éIcv; irt scul<rnent r),g% déclarent avoir 
es;\).< Pour In rromot on  par création d'une cntrcprisc i leur propre compte, 
p n  .irtisani, 62:; y crcicnt, c t  cc =nt Ics plu3 jrunrv e t  les plus xo1ariit.ç qui 
y croient le plus. Enfir 7 8 , 1 9  des CanaJicns français pensent quc le facteur 
cthniquc iniie pour rih cnir unc promntion dans l'usire. 

Le5 rcspon~ables xyndir-~iix snnt souvent p:irrni les plus instruits et sont 

plus optimistes sur I'aniélioratirin d c  lcur sort ; il y a rieu dc diffirzncc entre 
les ouvricrs d'origine ri ralc et ceux d'origine urbaine ; Ics différcncrs mnt  plus 
fortes entre les jeun75 CI I C S  plus âgés ; ainsi cc sont les ouvricrs Ics moins 
â g h ,  ccus Jc 28 à 40 ans, qui rnanifestcnt une consçicncc pius ncttc du  clivage 
cthniquc. propre 3 Mmtréal. 

J 1 Jean.Ch?rlrs F- lsrdreu,  ,; L'uiiFiiic et ! ' ~ x e n a i o n  drs n O i l i m C 6  d'atfaircs d.ins la 
société canadici:iie,i rançaibs a ,  Rrchcrch es .rucingraplii,l~res, vol. 6, n" 1, j ~ n v i e r .  
avrii 1965, p. 3 3 ' 4 5 .  

I r _ ;  Jacq ic s  Dofny cr liElhiic Dwid, 4 Lc5 aspir,iciuns dcj travailleurs ilz l a  méral- 
lurgie i MontrEa; :.. Reclierrher roriogrripliiqiics, vol. 6. no 1 ,  janvirr-avril $965. 
p.  6 1 . 9 5 .  



Lc.s rhsultnr, di: c ~ t t c .  cnqu:tc mantrcrit quc 12 r h e  amSrisain du  suc& 
s'cst :vanoui, c t  crimni: 1s rapnortent les aJtcurs : crnirc à la niobilité sociale 
ce n'cst plus (mire qu'il est prsçiblc dc devenir un sclf.madc mnn ; croire i la 
possih~litf dc s'établir à son cfimpte, ce ri'est plus envisager un crnpire indus- 

triel ; croire i I'amClioration dc sa situntion dans I'usim, c'est rarement crivi, 
s.igcr Ics p rnrnot ions au-drssua du  premier riiveau de sumeillarice : croirc à 
I'égalit; dcs chanccr. cc ri'tst ?lus croirc que lbuvricr  peut & s i r  auçsi hien 
quc le 51s d u  firiancj~r ; croirc au succc; ce n'cst plus Ic furidcr sur :c prcstige 
de son travail mais sur ses possibi1itli.s de conçommation 'la. 

P a r  I i ,  cette cnquêtc rnmtrc qu 'xu  Qugbcc, comme aux f i t a t s ~ n i s .  se 
ri.vi.17,rir dcs ccimprirtemciits iit des institccioiis économiques comp~rablcs  au 
=in drsquels 1c révc d e  la ~rnndc .  r h s i t c  n'cc! januis evoqu;. R r m i  les pin. 
~ip:ik5 \ ; ~ i i s  dc ?rumction app;lraissrliit 17. proirirition interne 657c, la créa, 
rion d'ciitrrprisc 52%, et toujmrç I'i~istruction ct la connaissance dc la tangue 
;irirl:bi.tc' S ~ P I  l~~çbl!q Cl6tcrminantc~. 

L'eriqutti. de 1. Dofny et H. Dnvid n'a p;is abrirdé le durnairic polirique 
s t  culturc.] : cllc ii'n p;is ntin plus pcrniis la cc~rnparaian avec les ,ispirations 
des C1anndir:ns nndais. Toutefois, l'on sait par J i v ~ r x s  r~cherchss  que la 
mobiliti: soc i~ lc  cst plus fiir t r  c t  pluz f i i~-i~rahlc '  pour Can~diens  a n g l ~ i ~ .  

Ainsi, 26r6 des cri fan ts  cnnndicri~+fraiiqais s rc ttriuvcnt au niveau ricin 
qualil;l cnmpari i 7 %  chcz 13s Chn:idic!is anglais c.t cela rcnfwrcc une struc, 
turc sricinle c-iù i l  y a cunzentratiriri de Eritnnniques dans Ics a cols blancs 3 

ct dz Chriadicris iransais parmi les a rrav:illcnrs 5 .  

Cctte faihIissc d e  la mobilitC sociale est ericore cnnfirmée quand nn voit 
quc Ic QuLbi c sc prbentc  coirimc une sciciété d k j i  solidcinent +tructur?c, avec 
unc élitc knrir~iniquc t r L ? i  fprrnk : 

Ainsi chez les Cani~drens frnnçajs du Quiibcc, f;tr:F de!: Fils des individus 
d u  griiiilTc occiipa t inr;ric.l, sarnprcn:irit les profes~ionncls. les propriétaires 
r.t k s  d!r~':t~'urs. xppart~fl l l l~r l t  cux aussi cc même groupc dirigeant. 
Par  cciiitr?, de5 fils qui pru.,ii,nriclir du grilupc airnpo& dcs agriculteurs, 
di.5 riiivricrs lion qu~Iifi;s, 4.41:Ir sc. uliimerit sr  retrouvent dans le groupe 
dirigeant I l X .  

r'iu t t . t . i I ,  Ii.5 ~ t r u s t l i r s j  suci;ilcs qiii&cu!s<s reflttent 1e dualisnic d'une 
rirg~nisiition sr:iin!c 11Ù se choient iiiie hiIrarchic dc cldssc~ canadici~ncs~fcdri- 

r 16 Jacquet: Do lny  cr HJi ' t i c  David,  « Lcs aspirstiuns ci:-$ rrav:iill~urs Je l a  m$rni+ 
l u r ~ i e  ? d u i i r r i , ~ l  1, Rir i i : r rhr~ s u c i - i g r ~ p l ~ ~ q u c s ~  vol. 6, n o  r ,  janvier-avril ~ $ 6 5 .  
p 61,tii. 

r r7. Gity Ruchcr CL Yvcs Je J o c a ~ ,  u lnrcr~cncrsiinn 0c:iipatibndl M r h ~ l i r ~  i n  ths 
Prnvinck or Quchpc  3 ,  Y ~ P  CundJi~ri ,'(xrrna! O {  E c u n s m ~ c s  dvid Politiral Scicnce, 
..r;l. 21, nGi 1, i k r i e r  rgs7, p .  57-68.  

I 18. h f ~ r i u  Uutli~is, a Lcs rlappcs scicialcs JU Quibec r, P ~ r r i  prir. vu1 3 ,  non 1-2,  

~oût~scprcrr ibrc i 9 6 5 ,  p 44 



r;aixs c t  cne  Iiikrarchie dc classis. caiindicnnc.~-,ingtaiws dont Ics inti.rEts les 
asplration:, Ics somp.~ricments ne coincidsnt pas toujours e t  présentent même 
des antagcnismes évi.Jents. De plus. la inob i l i~  socirilc dcs Canadiins  f rançaic 
est Ilmitir Jans  de Isrgcs secteurs de l'activité <;onornique qu'ils ne contriilenc 
pa5 e t  où ils n'ont 1ir.s J'autontimic ilc dicision. Comment Ics Canadicris fran- 

çais o~~t , iJ :  i t6 cond1iit.i à une ~i~rzi l lc .  :itun ticin, er;iste,t,il dcs r;iiwns plus 
~ r o f o n d e s  pour expliquir un tel t t a t  dc f ~ t  ? I.':i iidr C ~ P G  cl ~ m p r ~ r t r i ~ i ~ ~ n t i  vn 

pcrmettrc d'apporter quclqucs éléments de repome. 

Plusizur:. aii teurs se rtfkrcnt aiix rompe rtcrnents DoUr expliquer I'infE- 
rio r i té 6conomiquc dcs Canadiens français. ir L'rxplicat ion J e  Ia çj tu ation :cc- 
nomique d:s Can.idicnc francais nl: = trouve ni clans l'analyse économique, 
même la plus raffiné.:, ni cl,znç l'histoire dc type  trntlitionnel, mais dans la 
rcchcrchc à cnrncthe psy~lioIciçiqu et dntIirupulcigique, et surtout clans 1ç 

domaine Jcs attitudes "'. 3 P o u r  d'autrcr-, ce sctn u n  facteur socirieutturel, tel 
quc Is çaractèri: lam lia1 de l'eritrtprisc sanadirnnc,françnisi. '", ou liicn lc 
retard vis,;-vis de  la pcns2c socialc clurant la prcrnikrc muiti; du vingttirne 
s i ? ~ k  e t  uric cîrtaina: :riterprécatin11 dc la dr,ctrinç soeiale de  I'ERlise qui  
seraierit i I'oiiginc d u  retard du Québec "'. 

Lc7s compvrrcmcntn crintnhuent i faionner  Icç strueturrs sociaics c t  éco, 
nomiqucs Mais qiiclll: es t  clonc c c i t e  a: nicntaIitk w ~ari~iijic~iiic-frdiikaisc à !A.  

qurlle c m  sir réftrc si s c ~ ~ v c i i t  ' Lc Qu:bzs est-il ccttc famcuce province mri- 
duitc p a r  ICS prÈtrcs, JIY sorkiétk c n ~ o r e  f;gk Jans  siis traditions, uu bicn une 
mci;t> ycist ind uc-tricllc ~ i i  sciiil de I'atiund,incc ? 

L;I K m~ntal i r ;  D canadic~ine- f r ; ln~a i~e  crintlcnt à la foi.: des klernents dc 
traditionn:ili.~rnc qui s i n t  la cansi!qucricc d'une hi;toirc, et u n  dynamisme récent 
qui veut inrégrcr 1:i tiaiiciun, I';issurncr, tout eii tdifiaiit u n r  aocitté rncidtrnr 
qu i ,  par  cxsmple, ne ~!<~uclrait r i ~ n  avoir  i envier aux rneillcurcs ri.usuitcs dea 

<r mdi.Ies B scnndinavc S. 

r rg P~erre Harvey, c 1.a perception dii capitalisme chez 1t.i Canadiens irançriis . une 
hypothècc poiir Id rcclicrchz >a,  in l e  qukbec d uujourd hiri : regards universi, 
roircr, p. I 19,137 (cite par R.  Dcrochcr et P:A. Linteau, in le ar Retard rn du 
3uébt-c et I'inlérirlrité éconorn iquc des Canadirnr irançats, F 1 2 ) .  

1 3 0  Norman W Taylrqr. A Stiddy of Frencli Conadicns as Indiurriot Ent~cprcrieuss. 
rzr. P.*E Trudcau, ia Crève de I'aminare une i rape  vcrs la révn;iiiinn indusiritllc 

uu g u i b e c  
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A. LE NATIONALISME QUEBECOIS 
Lr poids du pa& n'a pas été exorci& et un nationalisme d r  défense et 

de  survit r s t  au cmur de la pciike traditiiinnclle, il est 

... l 'axe principal autour duquel a gravité presque toute la pen&e sociale 
des Canadiens f ran~ais  ... Pour un peuple vaincu, occupé, décapité, Evin- 
I';. du doniaine iommcrcial, refoul; hors des villcs,  duit peu à peu en 
mincirité, et diminué en ir,fluencr dniis un pays qu'il avait pourtant 
découvert, exploré et çoIonik, il n'euistait pas plusieurs attitudes d'esprit 
qui puisxnt lui permettre dc préserv~r c r  par quoi il était lui-nigrne. Ce 
peupIe 5c er2a un systènie de gcurité mars qui, en s'hypertrophiant, Ini 
fit attaehcr parfois un prix démesuré à tout ce q1~i le distinguait d'autrui, 
et çonjidérer avec hmtilit; tout chaiigement [fGt*er un qui lui 
écait propo& de 1'ext:rieur i = 2 .  

Les coniportements sont marqués par les origines françaises, par le milieu 
canadicii et par la rili~irin cath(i1iquc lZs. DL' çts origines françaises le Canadien 
f r;iiiCais aurait ~ard.4 l'individualisme. lc refus de la contrainte, l'honnêtetc dans 
scs opinions, iin goût pi-oiirincé pour I'<rarjine ou la Gcurité en affaires (par 
rapport i l'Anglni,~}, un temp:nnirnt idéaliste et une cu l r~ re  humaniste. De 
';on milieu caniidizn où il a rcsvnti abandon, pauvret: ct survivance fragile, 
il aurait développ: la paresse intclltctuelie., la prodigalité généralike, le manque 
d'ordre et J c  drscipline, le défaut de per&uCrancc et un sens amoindri du 
devoir et dcs responsabilités ; marqué par c le c~;lonialisme et la sujétion v .  

éloigné des affaires, J e  13 technique, du comnicrce, il a développe un complexe 
cl'infCriririt5 124, et dans toutes Ics sphères de I'nctivité fconarnique, les Cana. 
diens f ran~sis  n'ont c e s i  de a periser e n  vaincus B. Du catholicisme, Ie Canadicn 
fra~iqais aiirait gardé une méfiance de 13 r'.chesse, une attention au &ti moral, 
à l'aspect religieux de la vie, une estime des valcurs spirituelles, le gnùt dcj 
carrières de servicc ct de dévouenient, et une moindre ipreti: au gain. 

C'est ainsi que beaucoup de d;finisseurs de situation voyaient depuis drs 
annêes le coniportenient traditionnel de leurs compatriotes :2s. Qu'en e s t 4  
aujourd'hui ? O n  a vu les ehiingcments dans la hiérarchie des besoins et les 

122. P.,E. Trudeau, ia  Crcvc de l 'amiante : une é t a p e  ver3 Id ~éuolu t ion  indus. 
triclle au guébec.  p. Y 1 ,  r z 

I I I .  Richard Arès ,  Nmrt qutn ion  nationale, 2 vol., Montréal, Pditions de l'Action 
nationale. 1946, 465 p. 

I Z ~ .  Gérard Parizeau, c Les cadres économiques 9, in Guy Sylvestre, édit., Sirurturcs 
socialcr d u  Canada jrancais. F çi8.11o : et dans une perspective rcnoiivelée, 
Jean BouthiIlette, le Canadien français c i  ron doiible, Montréal, L'Htsagone, 
'971. 97 F. 

ta5. Même dans des travaux relauvement récents sc reirauve I'enaltation des mêrnea 
valeura ; cf. par exemple Paul  Boucher, Moaographlcr iconomico~soriales des 
conités rilraux du 2utbrr,  ri vol., Ministère de  1'Agriculture et  de la Coloni, 
sarion. 1961, 743 p .  
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aspirations des Canadiens frdnqais dans le domaine de la consommztion la'. 

Dcpuis la fin de la Seconde Gucrrc mondiale et plus encore au des 
années 60 la mentalit;: traditionnelle a subi de  forte;; critiques et remises en 
question d'atnrd sous l'influence dr l'équipe de  Ciré h b ~ e ,  puis de celle de 
Pdrt i p i s  Il7. Lcs prinr:ipales cibles furent le consrrvatisme social, Ic nationaliç. 
me tradirionnel canadi iwfran~ais, le cléricalisme, le colonia1isme économique et 
politique. 

Comment donc est ressentie la société québécoise actuellement : 

En termes de l'importance de la population du Québec, il ne fait l'ombre 
d'aucun doutc qur c'est le pays des Canadiens français. Mais c'est bien 
plus, c'es1 lcur rays par son histoire, ses traditions, sa culture, sa langur 
française, 53 religion ca thclique, son parlement et son gouvernement 
provinciaux carrpnçi.~ dc Canadiens franqais 3 quclques exceptions près. 
Et cependant dc nombreux Canadiens français décrivant lcur situation 
parlcnt de situa:.ion eolonialc. C'cst que sur le plan kconomique comme 
sur le plan politque, ils ne çe sentent pas mdîtres dc lcur destinée. L'Eco, 
nomir du Québec cst très majoritairement aux mains des compagnies 
canadienries,anglaiscs ou américaines. Ces ccirnpagnies sont dirigées par 
des anglophones. L'anglais est la langue en usagc dans la vie eommer, 
uale de cc payj qui ne compte quc 1 2 %  d'anglophones. Sans aueun 
doute c'est bien là un  des traits à quoi l'on rcconnait les situations colo. 
niala. Dans le l'rirlcrnent d'Ottawa, les Canadiens français se rc trouvent 
éternellement minoritaires leB. 

II y a actuellemr-nt rupture avec le nationalisme pancanadien et l'affirma. 
tion d'un nationalism; québécois fondé sur trois propositions dc base : un 
pays, une langue, une nation. Mais 

... il y a qurlquc; décennies, 13 5ihiation des Canadjcns français semblait 
ètrc cc!Ie d'un peuple destillé à rester en perpétucIlc situation dc d c ~ c n -  
dance. O n  avait si souvent &pété l'affirmation qu'ils formaient un pcuple 
passif, ancré dans un immobilisme social ct culturel, n'okissant qu'aux 
traditions, que wttc infériorité çcmblait inévitable. 

Et aujourd'hui l'on pcu t estimer le nationa!isme québécois comme 
a progrcs5iste et réformateur a, et I'oppositjon au ccintr6le anglophone des 
activités éccinomiqucs qué~coises, . .  découle de la conviction que la forme 

126. M.A. Treiriblay et G .  Fortin. les Comportciricnrs économiques d e  10 latriille 
s n l n é c  du 2 u é b i c ,  Québec, Les Presses de l ' l lniverstik Laval, 1964, 44 j p. 

117. Revue favorable .i un Québec laique. ~ocialistt e t  indépendant. Llne an~hologie 
dea articles de la revue est  éditée soiia !e htre I L S  Ruébécois, prifacc d e  Jacqurs 
Berque, Pans, Fr3nçois Maspero, a Cahier6 libres pp. ~ o o  P, rg67. 300  p. 

138.  Jacques no(ny. 4 Le Québrc cc la sociulogie québécoise >. t t r  Aperçu sociolo, 
giq14t sur Ic Zuét cc. Recur dr I ' in r r i r  ut d e  rociologir, Bruxelles, Un1v~r> i :5  Librr 
dc Bruxelles, no I , 1968, p. I O  
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;iccucIIc d e i  structures k~onomiqueu faucçe Ies piçsibilitcs de rlfveloppcment 
national J u  Q u E k c ,  cil autanc quc Ics dirigeants anglophones ne s'idcntificnt 
13" a w c  cc déveIoppcment Iz9. 

LES fiilxlités du  nationalicmc qucbzcois comportent 1' ir identification avec 
I',ivc.nir dc l'État du  Q u ~ ~ c  cornrnc nation en dC-vclcippement vers une am& 
Iiciratio~i constanci. des conditions Jz vie B Le r2vcil actuel de la consciencc 
Iit.iliiiqu:' :icc.rriît la prise de coiiscicncc des situations socia!cs e t  Ccunorniqucs 
ct 1.1 colunt; d e  les changcr : 

[ii:vitahlement, le désir rle di.velopl:er Eux-ni?mcs le Qu&c va trans. 
ioritier Irs attitudes d c j  QuFhFcois envers la prCsence dans Ic ( J u é b c ~  
d ' indu~tr!ei  drmt If  roncr;ile leur écliappe toralement, niais dont la 
çnntrihutiun au dCvcloppcrnr~nt dc la sociEté québ?coise est fondamen, 
tale 130. 

B. LL\ QUESI'ION LINGUISTIQUE 

La prise dc consciençc du  problfnie lincuistiquc e n  cs t  un exeiriple e t  
eIlc a::cnrnpagnf In poussée du  mouvrment ~nrlé~rr idant is tc  O n  voit se 
dévcloppcr aetuclleinent un mnuvt-mcnt pour I'unrlinjiuismc frani;,~is a u  Q u &  
hcc ; dcs acticinr cn faveur du  franqais ont  rcru un A P P U I  populaire impor, 
taric l"' rnliis s;ms rlciute insuffisaiit pour produirt. Jcs ch;ingcmcnts ratables, 
c: l'on ttudic. cn f r a n ~ a i s  au QuEbec, c'est souvcnt pour aller travailler c n  
nnc1,11s , 

Lcs prriicipaci..c services publics sont offirts en anglais aux entreprises 
ct aux pcrsbnnes de laiigur an2lair.c dans la seuIe province Iiilingue du  
pnys ct d;ins snn ag~li,rnération Montréal. U n e  bonne cun- 
n;iissincc dc I 'an~lais  ( i t  r c q u i r  du Canadien francais a u s i  bien que 
de l'immigrant à Montr?;il s'ils vccilsnt occupcr un porte, autre  que celui 
d'ouvriçr, dans cc TJe l'on pr-iurrai t appc.1c.r 1c.s cadres communs. L'imper, 
tance d e  l'anglais est enmrc  telle i Montréal que certains serviees corn, 

merciaux e t  h8celiers fie wnt pas igalemeiit disponibles e n  français c.t 
en an filai^. 15?. 

119 Philippe Garigiie, c Le carreleur actuel du sena natwnal r ,  in Apcryu riiciolo, 
gique sur le qutbcc ,  Rrviir dc I'liisttiut d e  sociologie,  Bruxcll~.i. Universiti  Libre 
de Bruxelles. n o  r .  r96d. p .  19.  

110. Ibrd., p 28-19. 
1 1 1 ,  P a r  cxcinple, Ies rnini(est~t ions en faveur de McGill Irançais ou cncore % I'occa, 

5.01i du a bill 63 i. 
I 3 1. Iacqucs B r ~ : c ~ u .  a La qiwsticin linguiatique à Montréal 1, i r ~  APCTFU ~ociologiquc 

sur le qucbcc.  Rcruc dc i'ln~tirut de sociologie,  Bruxellc<, Université Libre de 
Bruxelles, no I ,  1968, p. 56 
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Ainsi Ic Cariadiin français ee retrouve dans son pays à chaque gSnéra, 
tion, à chaque entrée cans le monde du travail, dans une situi~tion cornpnrable 
i icllc d'un immigrant lm, et de plus il contribue au maintien de cette situation 
en jouant un role d'intermédiaire e bilingue a, qui permet aux divcrçes entre, 
priws c t institutions de conserver l'unilinguisme anglais parmi les cadres 
supCricurs. Avec la ccncentration dans les villes et dans la grande industrie 
on peut estimer que a: la situation s'est àggravée et peut même devenir catm 
tropliique B. 

Pour beaucoup 111 larigue f ri~riçaise n'étant pas langue de travail, a langue 
inutile, Iangue dépréc'éc. langue non motivée, langue humiliée, le frmçais 
devient une langue gâtée dr  Finthrieur, une langue qu'on parlera mal, qu'on 
n'aura pas intérêt à mieux- parlcr v .  Jusqu'à prkcnt, I'aiiç!:!i3 dcnicui.c. 
trop wuvent la langur du patmnat ct Ic f ran~ais  ccllr drç rravailleurs. Si les 
remises en question t ~uchent aujourd'hui Ir niwau linguistique, elles con. 
cernent également la f.imille et la rclipion. 

C. NOWEAUX COMPORTEMENTS SOCIAUX 

En quelques années, i'ambiricin d'avoir dea familles nombrcuçes a cotale, 
ment dispam et l a  Iim r~ r ion  des naissant,-s a eonduit à une famille type mm, 
parable i celle des vieux pays iriductria1iç;is. Quant au pouvoir du clergé, au 
catholicisme scicialogiq~ic tradi tiorincllcmc nt vccu au Quékc,  il existe là aujsi 
J c  proiondes transfurniations ; l'etfaccmcnt (pcut4tre voulu) et la crise interne 
que connaît lifiglisc, ainsi que l'attitude nuuvelle de l'opinion ont même 
désarmé le mouvement laïque de langue francaise qui a choisi de se sabrdcr .  

Les changement; de la mentalité canadicnne,fr~nçaise sont l i k  à la 
diversification, à la mclciplieation et 2 l'apparition d'élitrs nouvelles. Les dites 
sont forméçs de c pcrwnnes ou d'un groupe de perçonnes dont Faction est 
significative pour une rallcctivité ou un groupe et qui y cxercrnt unr influence, 
soit par Ic pouvoir ou l'autorité dont ils jouisent, soit par Ics id& lcs wnti, 
mcnts ou les émotion:; qu'ils expriment ou qu'ils symbolisent I a 8  P. Er pour 
ces dernières années, on peut distinguer au Québec des élites d'rxprrts (les 

1 3 3 .  Gaston Dulong, ':Le français ct le travail>, Relations i n d i i s t ~ t t l l c ~ .  Québec. 
Les Presses de l'lniveraité Laval, vol. a3, no 3, 1968, p .  4 a 6 - 4 i p  

134. Gérard Dion, u L z  langue de travail dans l'industrie au Québec A, Relaiiona 
irrdustrielles, Quétbec, Les Pres~es d e  runiversité Laval, vol. a l ,  no 3, i968, 
P 387. 

i 35 .  Gastori Dulong, t: Le Irançaie et le travail r ,  liclariors indurrricllrs, Québec, 
Les Prcsses d e  I'lniversiré Laval, vol. 23. no 1. 1968. p +18. 

i 16. Guy Rocher, ~A.iuIciplication des élites et changenieiit social au Csnad~  Iran* 
~ a i a  7 ,  in Aprr.p sociologique, sus lc q u i b c c ,  RCI,UC dc l ' lnstit i i t  dc dciciologie, 
Bruacllc~, Univcrs'tE Libre de Bruxelles, no 1 ,  i968, p.  86 
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grmds  sommis, les el i tcs d'affaires), des él i tes idCologiques traditionnelles 
(illirgt, Iirinini<s politiques, journalistes) ou nouvellcç (univzrsitaires, &tu, 
diants, syndiiali~tzc), e t  aussi des élites symbl iques  (artiçtes de la radio et 
de la tilLvisian, chanteurs popuIaires) . L'autonomie des élites canadiennes, 
françaises dc l'avcnir dzmcure problématique comme demeure problématique 
l'autonomie du  Qiiébec ail =in du  continent nord~américain, mai5 le Q u é k c  
n'est plus u n  passC mais u n  avenir ec semble le seul cadre politique susceptibIe 
d'incnrner lu aspirations dcc  Canadiens f ranqars comme peuple et comme 
porteurs d'une culturc propre 

Par ailleurs, l'éducation n'il p ~ s  occupt unc placc. suffisante dnns 1'tcht.lIc 
des valeur5 et commence seulement à Ctrr davantagr considtke. C c  faiblc i n c ,  
rEt pour lcs étudzs est notnblc dans 13 prt!tc r t  moycnnc hurgcoisic, c t  plus 
r n m r r  en n~ilicu ouvrier. 

D. LES NOUVELLES lDJ!OLOGlES 

Mais e n  dffinitive c'est la relkve d e  !'id;.alogie traditionnelle par d e  
nouvelles idéologies qui devrait le plus m r q u e r  Ic cumportement canadien, 
frniii;aip au cours des pro~biiinc? années comme elle l e  marquc actuclIement. 
Qii'ei~tïtid.c:n aIrirs par id6chogic ? < C'est une tcntltivc d'expression coh& 
rcntc d c  tolite In rSalit; telle qu'clic. est perl;ue. v C'c.st aursi : 

. Lin .sstèmc J'idlcs c.t J e  JiiCcmc.rit4 ewpliiitc. c.t g>nc.rakrnenc organisi: 
c lu i  x r t  à décrirc, cxp1iqui.1, interpr5ter ou justifier 1.î situation d'un 
rrciiipc PU d'une collcctiviti et qui, ç'inspirarit larqcmc.nt de valeurs, 
prvFiw,Fe une oricntntion prscisc h l'action de ce groupe uu d e  cette 
rioliectivitE 13'. 

s €11 ?lus d'être dcs dffiiiitions dcs groupcs, Ies idi.ologies proposcnt des 
hutj il Irtir dctrnn cnllcctice ainsi quc des moyens pour Ics rEaliser. 9 Ellcs 
<cint I I  conSc:ciIcc qlic ICF. Qu; 'Fii~ui~ ont pris et prennent d'cux.mEmcs ct 
de I:ur <itu;~ticin dans Ic monde lx' D 

Sur  ct t te  base, Marcel Rioux voit ;c succéder au Québec quatre formes 
d'idécilrlyies. 1.3 premi;-rc ccirre~pnncl ;ILI dihiic di1 19' siècle ; à ce moment une 
elitc: I.<,qut: &finit le pays commc natirin ct réclame l'indépendance à long 

L ,  C h ~ y  R~ichcr ,  r Miilriplicarion d c ~  Clire5 cr ih.lngcii:ent soci:iI a i l  Canada  Iran- 
c.:i.; >, ] r i  Aperçu  .iuciologt,liie srir le $utbec, Rei~ i i e  de I'lnstirirz Je ~ u c i ~ l u ~ i c ,  

Hriixcllc~, Uni\,rrsiri. Librc de B r u x c l l ç ~ ,  n n  1, 1968,  p. gyTyd. 
I 38 Jacqiics C;raiidqh?aison, Sts~re 'g icr  socialds e t  i i o ~ i ~ c l l c s  idéo log t~s .  Un t n ~ t r u i n t n t  

~l 'a i ia lysc  er d'action p o u r  les erigagés ,sociliux, politiques CL cultiirelr, hlontré~l, 
pdltionh H. M. H., 1970, p. 149 .  

13% M ~ r c c l  Rioun, 4. Sur l*évnlution des idéologics au Québcc  B, in  Apergu rociolo- 
gique sur le Suéber,  Reuite d e  I'1nrrir;it d e  sricivlogie,  Bruxelles, Uiiivors!té 
Lii>rr Jr Brrixellcs, iin 1,  1968, p. 98, 



terme. Après l'échec de l'insurrection et i'avénement dc l'union dcs dcux 
Canada va se dévelopi>er dans 1.1 sccnnde moitié du 19e siéclc et au début d u  
m e  siècle une idéologie de conservatinn ; l a  pcipulation rurale c ~ t  d[ i rn~i i t t  par 
te cier~i., le croupc rliiibtcrii; n'est qu'un groupe ethnique dont la culture 
doit Etrc pri.:crvie. 

D e  1 9 4 5  i rgCi(l on  voit naître une idtulogie rle rnttraparc ; elle crt la 
eontcstation d t  In Fré~:2Jc.ntc. ct sera le fait d'intdlectuelç, de syndicalistes, d e  
joiirnalistes, d'ariistes et d'ctudiants. En dernier lieu apparait une idéologie de 
développemrrit ct d e  pin;cipatinn : e: le Québec n'est pas xulemcnt  une culture 
mais aussi une sociétl qui doit s'autodéterniiner et conqui.rir çon indéPen, 
dance par le ciin[ rôle de w n  éconnrriie et de sa pcilitique "O n, Cette  idEologie 
re jnint ainsi la premihe ; elle intègre tgalemrnt I'idFoIog!e J e  conservation 
e n  reconiiaissant que le Qiiébec a une culture différente, c.t enfin cclle d e  
rattrapage e n  cniisidér int que cette culture ~ i i i r i  que \'idC.o!aqir dc conservation 
sont devcnurs annchrrlniques et quz lc d6cail;i~c. r l~ i i r  être rcimblé e n t r ~  struc, 
tiirr sociale et culture. 

Avec 1'avéneme:it de I'idéolugie de développement et de participation 
[ln ne FMIC pliip: d e  Canadiens fraiifais niais de Québ2cois. La nouvcllc géné- 
ration d1indfpcndanti?tes se demande e si une Lionne partie des maux d u  
Quéhcc ne pnivenait pas du fa i t  qu'il avl i t  tnrijnurs ;té iine société d o m i n k ,  
cc qui expliquait le r?trfcis.icment de sa culture, son infériorité économique 
c t  ln p u r  morliide da. perdre m n  idintit? "' B. E n  même temps, le QuCbEc 
est coiiçidCré mmnie iine .société à bitir c.t non pas construite une fuis pour 
toutes, une mciéti! en dévc l~p~erne i i t  e t  non sculemcilt au x n s  émnomiquc. 
Les tensions .ictuelles rcflktcn t I'ah5snce d'unanimité idéologique c t I ' an ta~n ,  
nisme des choix majei rs qui Sint prnpo&s : bâtir une nouvelle mcif té ct lin 
nouveau pays srii!ver;iin. r u  maintenir Ic stntu quo e n  tcntant si pnssihli: de 
l'nménnqcr. Q u a n t  au dynamisme et à ln possibilit6 de canaliser les énergies, le 
niouvement polir I'indbiplindance e t  Ie progrès Fcon~7miqtic et wcial du  Qu>bec 
fournit quotidiennement In  preuve qu'il s'agit bien li d'jdécs motriccs. mais 
la crainte, la risignaticiii traditionnelle, Ia peur sciemment cntrctcnus Jc. ce 
quc beaucoup cncorc. estiment l'aventure, ont jusque-id tcrnpérb c t  t rc int  
I';i5~ira tion à un dévcl.lppemcnt autonome. 

En déhnitivc., Ic.5 structures d'encadrement reflètent une absence d'tiomo, 
géii,!jti qui souvent f.iit obstacle au dEveloppement d u  Québec. Elles appa, 
raisent  dans une :argi- Fart directement liées i l'histoire. 

rqo. Marcel Rioux, a: Sur l'évtilutinn Je3 idtolagies a u  QuPbec r .  i i a  Aperçu sociolo, 
giqire sur le qirtbcc. Revue dc I'lnsrirur dc s o c i o l ù g i e ,  Bruxelles. Université 
Libre de  Bruxelles, no 1, 1968.  r i 19. 

r q  r .  Ibid., p. 120.  
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c NDUS attendons depuis trois siècles pêle~mélc 
la ~ e v a n c h e  de  l'histoire. B 

L'évnlution h travers I'hisitjirr rli. 1.z structure éconorniquc du Quibcc 

rxpliquc polir iine l a q e  part sa ctructure ac tu~l l r  ct  pcut iciairer l a  question : 

y A-t-il  ri1 ct dans quelle rnczurc iin dfuelopperncnt horno$nc c t  autclnornc ? 

C ~ t t e  h isctlire d u  Quihcc cst pour 1 'e.;cnticI cclle des Ciinad iens hançais, 
rt rn  .iutant quc ics données Ic pcrnietcront, nous nc nianquerons pas d'en 
tenir crimptt pour illiistrcr Ir dualisme dcs  structures ou Ics eff rtq dc  dami, 
iintion ;:ibis J a n s  sa vir E~onomiquc par  !h majorité dc la poyulation. Noiii, 
noüi dzmnnderuns si toutes les Cp~quej ont cornport: le me"nie degri. dc. 
d>pcnd;incc qur l'on obxnre  aujourd'hui, ou  bicn si l'on trouve des pcriodes 
où Ic pouvriir dc. décision émnoniique aiitochtrinc etait pIus fort c! plus autri- 
riomc, ct 1'111 rériorité écononiiquc des Canadiens français moindre qu'au jour- 
d'hui. Cc developpcment. 2.t-il toujours été dunlist r nu bien Ics stnict urcs 
antfricurcl- d u  Qulbcc wnt+cllcs difGrentes dc cc quc I'nn observe dan5 d'autms 

prrivinrcs canadicnncs ni] Jans d'autres pays?  

Cc chnpitrc scra donc consacrf i une présentation de l'histoire éconri 
mique du  Québcc. perçuc au niveau des stnicturcs et des politiques de déve- 
loppcmcnt Mais quel peut :tre l'apport J e  I'histriirc dans cctte connaissance 
di-s strucrurcs et du  dcveloppemcnt ? 

L'objet, 1:i méthode, les perspectives dc l'histoire fetaient,ils si différenti 
dri. ceux dc l'L:cr>nrimic que Ic ~ c c o u r s  :i 1'hit;toire nc  piurrait  garantir le sérieux 

I .  Jacques Braiilr. c Siliie Iratcrnclle a, Lrrrrcs nnuvrllcr, n u m i r o  spécial, l?cr:r,aii-s 
(!IL Canodn, Paris. dbceiribre 1966. janvier rg67, p.  138. 



ou la qualité J e  1'1 iterprétarion d'un système cconcimique : u quand u n  
écunomiste taxe un t n v a i l  ~ ' E I  l i i~toiique B e t  de a dexriptif 3, c'est une 
condamnation. Quand  u n  jeuiic Iiistkrien eniploie lc mot I théuriquement a, 
i l  se =nt foud rciy2 par le regard J c  ses mnîtrcs '. i.) 

Les s trur turcj  ;lui oIir u n t  certaiiie prr ma ncnce, une certaine sfahilité, 
lc développ;mc.nt qui s ' inxrit  dans: Ia longur durSc. xrriientTils mieux wisis 
par les théoricieus J e  ICconomic ou p a r  les historiens V 

Quoi qu'il e n  sliit. l'approilie h i ~ t o r i ~ i i e  e t  l'approche cicmomique peu. 
vent s'enrichir mutut-llement cc le recours i l'histoire a :clair: la réflexion 
des ticrinomisces ; ains: l'niialysc surtout iontcm poraine d u  sous+déveloripement 
n conduit A eff rctuer dc.s comparaisons rntre  les économies actuellement mus, 
cl~veloppécs et la maiiiére dont  lcs pays actuclirment d;veloppés ont  franchi 
Ic. a u i l  du  dévclrippe nent.  O n  a pu dire que << 1t.s hiuoriens dccrivent mm+ 
mlrnt ln c ro i~ ; i i i cc  a E U  lieu a l i ~ s  quc lcs ~ ç o n o m i ~ t e s  chi'rdicnt à cornprendre 
pourquoi ells s'est pniduite ' D. 

Mais i n  tlii.oriï économiqur a seç exigcrict-s vis,à,vis Je l'histoire. ; les 
faits rib5crvtl.: et retenus p u r  I'annlysc doivent avoir des  caractères de repré- 
scntativité, d'homo~i.n:iti: L-t dc. continuiti  puvr nliciutir i dcs @ e n e t ;  Ionguei. s 
ut ilisablzs. Alors 1'hi;tnjrc niontrerx si dcs conccpt .; tell que déeollage s, 
~tagnntion ou maturit,- Ctonomiquc. croiLnncc riuto+entrrtenur, on t  des eorreç. 
pondancrs dalis la r2;~lit; : clle ri'riffrira pns uric prciive n'gourcusc rn ; i i<  dcs 
Imhabilités ~ I u s  ou moins fortes O. 

Les conczptç ut lisés en histoirc priürront niènic. y gagner eIi préiiqion. 
Ainsi lcs çonccpts d'zcrivitss rnotnceç quc Pcrrl>ux rcpèrc par  Itur forme 
(par  e x e m ~ l e ,  lcur ç; ract:rr iapi taliste dans u n  cnvironnernent anteacapita, 

1. Picrre Vilar (cité p l r  Jean Lhoiiiine. TU Eciinomie et hisroir:, G e n k c ,  Librairie 
Druz, 1967. p. 7 

j- P o u r  Rostow il y aurart i,ii débat cntrr  Ici ihEriricicns qui croicnt  i Irr p r i r n ~ ÿ t h  
des factciirs dc criurtc ptr iode ct 12s hibtoriens qui artachcnt plns d ' i i r lp3r~3nre 
ailx façtcurs dc Iiincnc période, mals CCTrE a t t i t u d ~  n'est p i s  partagEe par Ica11 
Bouvier qui  rcnsc que  Ics hi:tarieris appréhcirdent plus lacileinent la conj(incrure 
courte  cc concrète q ~ c  la tendanct l o i i ~ i t c  cr abstraite ; cctte dernièrc intcrpri., 
ration crt aussi celle de Jcan Lhun1:iic 

4. Pierre Vilar (c i té  par Jean Lhornrnc, in Économir e t  histoire, p. 3 3 )  : Sgaleiiient 
E .  Bctoÿt-M066f, 8 Sous.déveluppernent dc jadis et sous.dévcioppcmcnr d'ail, 
jonrd'hni :,, Rtvi te  d'économie pol i~iqire ,  vol. 72. na 6, novernbrc+dEcembrc 1962. 
p. 856,876. Daris certc e tnde  est cffectui. iIn rappruchcnient entre  I'tconomie 
dcs pays ~ o i i s ~ d é v : l r ~ p p ; ~  sctucls et celle de I'Eurbpe dce d t b i ~ r s  d u  19.' s ièc l t  
avant  la r é v o l u ~ i i ~ n  indusrr 'ellc.  P o u r  l'ai:tcur, le rapprochement  est justif;; 
entre dcux états  d z  faits, \CF. i.co110n)ieh 6 ( ~ 1 5 ~ d é v e ~ o ~ p e ~ . r  d ' ~ t i l o ~ ~ r d ' h ~ i i  e t  Icli 

i ianoni ies  prédiveluppées d u  parrC. 171~1s d a n s  la dynxrniqt~e d c s  syçtèrner: hi~rn, 
riqurs le rappruchcnieni est insoctcnaSIc. 

5 .  A t i tre d'exemple. Jean Marczewski, a Y a+il e n  iin ~ a k e w f l  e n  Fraiice ? :, 
Cahiers d c  1'1SEA. suppl. 3, série AD, no I ,  mars r p 6 r  

6. Jean Lhomnir, E c ~ n o m i e  e i  histoire. 

Une éci inomid ci Iibéscr 



lisce) ou  par 1cur action (ellcs ilèvent xnsib!cmçnt la produstiviti de leur 
brariclic} sont rirécis<s ~ l r  ifCi.cmmi.nt psr ]<an M;irczcwski aprts  quclyues 
~ ~ F ! I c ~ L ~ ~ o ~ ~ ~  .hlstnirc 2ic:nnr;iiquc du r g e  ~ikcle  rn  Fraricc c t  en Grande,  
Rrccagrie '. 

& son coté, I'tcrin~iiriiste cfiecr uc ra rnujour.i, i u n  riivcau va riabli., 
ui! minimum clr syst;rnntisaticin iri,iis ne pourra igriorzr l'liistriirt., tout un 
sectcur dç la rzciiercht: cconcrnique .î unc ~ F C  historiqud : a Ainsi lc vastc 
sectcur r~pr2sentb avant-hier par lcs c i , i s e ~ ,  hier par  1i.s cycles e t  les mçuve, 
mcnts di. langui. diirkc, au joi:rd'liui F;ir la zri,irsanst., lc dkvclc.p~cnicrIf et 
gin coritrairc, le mils-dé~eloyi~icmcnt ". i, Ln sotnpréheiision J u  développk-, 
nicnt i?i.c<ssite une apprriclic srructuralc Qt le hemin des Audes de structürss 
est mis en relief par Jcrin Lhoinrnc : e: Il irinvicnt Ji-~nc i la fois d ' A i r ~ i r  siir 
le plan mondial l r s  enquêtzs de CunJOnCtUrc, d'approfondir sur lc plari ~iacional, 
régio~lal. 1 ~ ~ 2 1 ,  ICS enqiictc.; de strucrure. a Dc ectte f ~ ~ ~ i i i ,  si 1.1 coniiaisriince 
hl;-tr:riquc ~ i c u t  cnricliir l'aniilyse d'un systèmz tconomique, I'utrliution des 
concepts ?crini>miclucs vn Cil,iirer et favorisfr uiie systeiiiatisatiori dans la 
prkeiitn tirin Jt,? laits hi+r{iriquz-.. 

I l  existe Jq;iilIcurs lc souci dc  cc5  deux apprii~hes i des dcgrb  divers, 
ci m?mc i inc tcritatiw de iyiitlik5L: cl,ins I 'hi<toir~ ?corioiiiicluc *: elle si.îttiiehc 
i r e i ~ d r t  cuiiiptc cle I'iculutirin clcs jtïü<tiircs, i décrire 1cs modes cl< Iiruductian, 
i ~p11:?c'i.;.r 1,-5 r k ~ i l t a t ç  olitciius du puirit dz vuz du hien-ctrc nlatéricl des 
j~ri11iiI:iticiris ~t dc la puisaiIc,- rcllitique Ji5 l?t,zts "' 3,  Ainii 171i;stniri: Ecunri 
miquc Glcctioriiie certniris laits ?cnriomiqui.s pncks, r r d i z r s h z  JEP. rela:ions 
C;U.:~II<F. entrc ciia, recuurt aux ;ta tictiques, i la théorie Lccinomiquc pour 
inicus mriritrc: 1,i ilcpeiidnncq: entre certains faits ou groupes dc. faits, Mais 
l'hi5toir~ i;onoinique n ' t î t  PLI; yu;iiititati\-e du  tait dc l'utilisation des st.zris, 
tiqucq. ellc 12 dtivient li,ir lc c111:is dc.5 (.kits i retci-i!r. p i r  dc.: cuncli:sions qui 
4c prttc'lir (: :I LIIIC e~prt-~, i l011 qu.~iltit,itivc i i ~ t i ~ r , i l z  S .  E I ~  liist~iirs quantitative. 
Ic clioiir di  l'otiscnratçur 

7 .  Toiir d'.ihurd J ïni i  Marcze~uski  caractir-ohii 1;. dctiviti-5 rni3iriccs par  uii t h i n  

d e  crdisancr .  nct1c:iirrit cup>ric~.r  aii taux di! pruiltiit ri1t.J c t  par  irn pilids 
=yEcifiquc iiori nGg~igc,.blc dans l a  ~ - . ! l~ i i r  ijci~:tr'.c r n t d c :  pliie t a rd ,  e!i .,ifiriaiit 
son aiinly ,c.  hI;lrc:c~v~kl I>ciiaC .', n r  pllis ronciCl;rcr ~r)!>ii!>e ~iinrrict; 125 G inLIu5. 
rrics,vedcrr,- ,,, « cc lie =an t  ~Fi isrnlcnicni  pns lcs progrèa ~ p < c t a c u l n i r r ~  des 
b r ~ n ; h c ~  ~ O U Y Ç ~ ~ C S  qur diterminerit  Ic rythr.c dc crvircniiir d c  I ' lconomie . r'csr 
Ir I t n r  dévc Iu r r cn i cn t  clvs ac-tivitia anc:cnrics dont  !cs qrl.itre pr.-iiiii.rca sont 
capablL.s d c  c w v r i r  i clles ~ C I J I C S  1 u q q u ' i  7 5 5  JI. I'accruis:en~ent tur.i! di1 chifre 
d'aflaircp national i (Jean Marcrcwslti? Irirrii,!iicrioir Z I ' h i s t r i r d  ./ririnritntii,e. 
Gcnè;.~, Ltbrairic Drr.:, 19Gj, p. 1~8). 

8.  ].:an Lhotiimc, prr. . i ,~oiie e t  Iiist~iire. p. . , O .  
9 .  !..M. rlilherrinc, les h.iécnriismt.r r!ir s n i r a ~ r i é ~ ~ e l ~ i p p c m e ~ i ~ ,  P a r i s .  Les Ërlitio~is 

uuvriires, ry67, p. 39. 
ro. Jeiin hlarczcu.rki, Iritrodilction i l'liisioire qiisnii~atit .e,  p i J 



... a manifeste e~xntiellement lors de la sonstmction du système df 
références qui servira à dénombrer les faits rendus ainsi cconwptuelle, 
ment homog;ric$ [...) I'histnirc quantitative peut donc être définie com- 
me unc méthode dlhic;toire iconornique qui intègre tous les faits étudiés 
daus un syst$m: de comptes interdépendants et qui en tire de6 conclu, 
non$ sous forrne d'agrégats quantitatifs déterminés. cntièrcment et 

uniqucmcnt pal- les données du système lx, 

Cettc histoire quantitative cut cnnsidérée par les uiis comme une a fco- 
nomie rétrospective a 2t se5 r2sultats obtenus à travers les équation3 comptables 
mériteraient en tant clu'ordres de grandeurs, Ic m6mc degré de confiance que 
I Ies donnies B, c'est,i-dire les renseignements primaires dont il5 sont issus. 
Cet te histoire quantitiltive n:c en 1950 des études quantitatives dc S. Kuznets 
sur la ernisance icoiiomique lZ a ES Iimites. Elle ne peut expIiquer ni Ies 
faits historiques isolé:, ni les hummcs et  les faits exceptionnels, ni l'origine 
de discontinuit;~ provoquées par des changements qualitatifs. 

Cette histoire quantitative qui correspond à i'appli~ation au pasx des 
tcchiiiques de la corr.ptabilit5 natioiialc pourrait fairc l'objet des critiques 
venant des perspectiva même dans leequellej la comptabilité nationale a éte 
Etablie pour notre tenips - la nation considérée mmme société commerciale 
et non comme communauté de travail, ignwance de5 mi& de l'homme l a  - 

nu des cclnscils de pnidence que l'on prrxligue pour son utilisation dans 
pars en voie de dé~r lo~pernent  '' qui présentent des différences avec les 
wiciétts industrielles sana doute aussi grandes que les différences de no.9 s i é t é s  
,ivec czlles des siècles précédents. Lcs problèmes que posent les prix dans 
l'établissement d'une comptabilité nationale en pays çous,déveloFpés doivent 
se trouver considérab1i:ment accrus pour établir des comparaisons d'unz &o. 
nomie passée, +ous,développée ou prédéucloppée avcc une économie actuellc : 
là encnrc on dcvra prendre rarde aux choix implicits J'écIiellcç di- valeurs 
dominantes des çociétés contemporairies et occidentalzs. 

B. L'HISTOIRE j?CONCiMIQUE AU CANADA ET AU QUEBEC 
Dans un bilan d'historiographie canadirnnz et une perspective des 

nrientations de la reclicrche en histoire économique, Gillcs Paquet et Jean, 

r r .  Jean Marrrewski, . nirodurrion à I'hisroirc qiioritiwtiiit. p. I 5 .  
i a A la suite d'une nitiative de Simon Kuzncca se diveloppirent les travaux dr 

I'Intprnat~onal Asiiiciation Ior Res~arch  in Income and Wcalth auxqiicls r r  rc- 

lrenr lc5 études c\lectuécs au Canada par 0. Firestone, en France par ]tan 
Marcrewr;ki er 6On équipe, et plusieurs autres dans divero pays. 

1 Henri Bartoli, 8 &:onornie et travail S, E s p n t ,  janvier 1 9 5 3 ,  p.  60. 
14 .  Claude Gruton, 10 Cornptabiliti nutionalc, ig55arg66, Paria. Cent re  d e  forma 

tinn des erperts J i  la  coopération technique internationale, p. 4 8 - 5 3 ,  



Picrre W:ilhir situent Ics principaux travaux qu i  couvrent FUUr le Canada 
la pc'.riodc i;Oti+i850, dont cenains concenient le Q u é b c  c t  les f ~ i b  qui nous 
interssent  15. 

Scliin ccs deux auteurs, il y aurait  un cerrain retard, un c délai cukurel B 
qui SC craduit par une minorité de travaux qu'on pourrait rattacher i a I'his, 
triire écunr-imique moderne B ou à la < nouvelle histoire kconomique 3 .  Trop  
muvent I'intuition fondamentale, la d ~ u r n e n t a t i o n  qualitative, l'antiforma- 
Iismc, t ' aur~ ien t  cmpiirté sur les nouvelles rné t h d c s  de fornialisation, de 
N modélisation s ec d'expérimentation. Les idéologies e t  les querelles d'écnlcs, 
Mrintrénl e t  Qu>hcc. duraient nui au  progrés de l'tii5toire i.eonomiqur ; au lieu 
Jc. v>rifier &rieusement les Iiyprithéscj. on  aurait  plutôt cherch: à valider 
des thè7t-s pnr des ç2lections de  t2moignays la. Mais crs jupt.me~its alimentent 
encore 1.; qucrelle d'éccilcs qu'ils dCiioncent e t  prêtent le flanc à la critique. 
Toute nn retiendra dc cette analyse l'attention à l'appcirt conçidérable d a  
ïnarxismr, tant i la scicnic banornique qu'il fait ddmuclier a sur le réel m 
qu'à I'histoirc à laqiielle il offre u n  c critéri valable d'organisation des cond 
naisunees B. 

,A Marx  iious dcvnns cette attention aux  forcrs tcrinomiques, aux cla2ses 
wciales, aux prises d c  cclnscience c t  aux idéologies, ce souci de saisir l'a homme 
dans sa totalité 2 ; alors i'économique, Ic ,social, il: mental. l'idéologique s'lm, 
briquent les uns d;ins les autres et débouchent sur une praxis. Si un historien 
comme F. Oucllct accorde, dans son Iiistoirr économique et wci,~le d u  Québec, 
une priorité aux  facteurs écc7nomiques comme causes des changements, cer- 
tain5 l7 pcn4tront non sans raisons à l'influencr d'une marxiste dans 
cc chnil;, mais cette prise de piisition se double de la volonté d e  prendre Ic 
contrciTpied des Iiistwiens qui ont  mis d e  l'avant l'impnrtanee du politique, 
1760 en particulier. crirnme source d r  changements ; o n  ne peut  nier qu'au 
début du  I ~ C  siEelc u le politique apparait aux Canadjcnç français ccimmc 
u n  m i d c  d'aztinn privill'gii. pour renfurcer 1zur nat~onalitk l3 B. Mais  il cst 
vrai é g ~ l e m e n t  que l'économique qui reflkait i'inférior iiat Lon de5 Canadiens 
f ranp is ,  er que Ouellet prsscnte comme fa t tcur  original, ne traduisait que 
les effets de Ia p rhn inence  politique britannique. 

1 5  Eii un certain notiibre d'ttudes de A ,  Faucher, Haiiielin, Duhuc et 
SCg~in, cuncernent I'histoire i~ciiiiirniquc québécoise : Gillcs Paquet et Jcan.Picrre 
Wallot, B Canada ~ 7 6 0 . 1 8 5 0  : anamorphoses et ~raspect ivea B, in t c o n ~ m r c  
québécoise, Monrreal, Les Presscs d e  I'LIniversité du Québec, I 969, p .  15 j . j o o .  

r6. l b i d . , p . z 8 7 .  
17. Cam~ron Nish, Ird Bourgeois gcncilshommcr de la Noiivellr.Fronce. 17zy-1718, 

MontrFaI rt Paris, Fides, 1968, 202  p .  
18. Gillcs Paquet e t  JeandPierre Wallot, <Canada 1760-rB5o : anamorphoses et 

prosprctivcr i, iri econoint t  quibc'coise, p. 25 g* 3 0 0 .  



(2. HISTORIOGRAPHIE CANADIEN34 ETFRANC AISE 
E T  C0NTROV:ZRSE D'I?COLES 

Nous comprenons Fort hien que F. Ouellet ~ i t  rcssenti le besnin d'in* 
t c r v ~ n i r  < c;Iitrc-courarc, rn r5airtion contre une époque où régilait Jaris l'obscu, 
rantisme ;imbiant le nationalisme Ir plus mnservateur, voire le plus réaction* 
naire. Sun attitiidy csi d'ailleurs cclle d t  ncimbre d'intelleetuek canadiens, 
fran~ais qui, ;iyant dû si!hir, jusqu'i il y a une quinzaii~e d'anriérs, l'étouffement 
de tour2 pcnke ct r;flilxiun critique, en sont vcrius à rejeter globalement tous 
Ics a~pcc t i  dii inrrictèrc c~rindien-iranqais de leur wciité e t  i se méfier de  ce 
qui vci~nit du Qii6bec i t  pouvait çe rnaiiifester comme ~~ecihquement  qu&- 
mis. Ccpiii~dniit, leurs :ritiques vigriurzu~c~ rlr la wciéd canadienne+française 
.iumnt ouvert 12s prirte:: ;i des critiques plus radicales erisore, mais doublées de 
projet3 d'unc nourclle aiiiPté quCbkoise i bâtir, eL F. Ouellet en vient à 
rcçonnaitre la ricbessc dt l'~pproclir Far le nEo.nationalismc décolonisateur 'O. 

Le? travaux hisiuriclurs de qli;ilie sur l'histtiire du Qukbee xint encore 
rares, 12s dtpartcrncnts d 'histoire n'r iiit pris corps que depuis une quinzaine 
d'années ct le chantizr pnr:iit imrnziise, de nombreues hypodièses ne peuvent 
êtrc con6rmi.tis m i s  1;. curiusi té inteIlec tuelle a augmenté. Cependant, des 
riuvrnges d'histoire déjà anciens, datant d'un siècle en ce qui concerne Garneau, 
rint marqu; 14 ~cn+ée c;?nadirnne,franqaiçt., et F. OueIlet note avec raiçon 
quc l'inth-Et pour l'liizsoirc, dès Ics débuts, eçt allé de pair avec le nationad 
lisme . * L'idke ce1itr:iIt. bc ln luttc pour la survivance nationale assumée par les 
Clites pulitiques et cléi.icales [par eiiux qui sont réellement cûnstsients des 
problèmes) et  par les classes paysanries, comme sources des traditions ruraies, 
driitiinc I'inter]ir>t,itiiiri du pnssé. >) De plus. Ics historiens tendaient à pcrr 
rnciiv<iir la société la rilu5 traditionnelle : l'a historiographie justifie lc pro, 
cersus de zlsricalisation dii la 3siét2, le maintien dr  son caractère rural e t  
Ic ponvoir ;~r*litiici,~ocia! des profeusic:!ii, litierales a. Un histuricn comme Lionel 
Groulx aura ~ i ~ i c  i~ i f lue~sc  profonde sur Ic nationalisme ; ça pkdikction pro, 
f~indz, çclon F. Ouellct. va dans le sens dz l'indépendance nationale, e t  pour 
Groulx. I'icz d'or du Clnad,i f ran~ais  fut I'époqiie de la Nouvelle~France. 

L'éci~lc n~o,ri;itiorialiscc avec. les Séguin, Brunet et  FrégauIt attribuera 
;i la ci>nquttc du Canala,  en I Y ~ I , ,  unz inipoitancc majeure pour l'enxmble 
de I'~vo1utiori craiindi,:niie, elle sera perçue 

... comme [in imrr cnzc d>cactre collcctif. En snrnme une s i é t é  normale 
ct <.qiiilibrée se serait cl:ve!ripp6e à l'époque française. Par la Conquête, 
elle s r  uiyait d é c ; ~ ~ ;  tfr scicialrmerit et inhibée psy cholngiquement. L'his, 
toirc sulrséqucnte c'est celle J e  l'aehkvement du drame à travers deux 

1 9  r t r ~ j d ~ ~ d  Oucllct G! ].A rechtrr.!,; hietorigue aii Chliada f r a n p i à  2, in Luuk BJU, 
diib i l ,  la R e ~ h e ~ c h t  a u  C ~ l i d r l a  f r a r i çd i~ ,  Montréal, Les Prrsscs de l'université 
de Monirénl, i 968, 1). 87.98. 
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cous-conqiiêtca suicissivt.s : i'ui-iion des Cariada Zn 1840, la Cionfidé, 
ration en r Sb7 '". 

Telle c5t l~ toili: de fond qui  trari.~paraic cricore dans toutzs Ics i tudes  histo, 
riques, meme l'histoire écr~ni~rnique. F a u t 4  s'en étonner ? 

D. MUTATiONS STRUC1TURELLES ET E T M E S  HISTORIQUES 
D A N S  LE DÉVELOPPEMENT D U  QUEBEC 
Daus lc procefsus historiqut. du dfvcloppcmciit dc l'éconrimic québé, 

coi.<? qui retirnclra miiiritrnant notre attention, quiilles étapes faut,ii Jistin, 
gucr, caraçt&riCes par quels types dc s t iuctures? Les stnicturcs rint,rlies 
reflété i ccrt.iiiit.s piricidss. c t  i quel degr;, unc îiutrinomic. de cmis.;ance e t  
tiriz Iiomo~cnGité dc l'enscm hlc érnnoniiquc qutbfcois ? En regard des cffcta 
dr dnmiii.itioii qui sc sont rxcrci.s sur l'Fco~~ornic de  cc' territoire qui  pst 
aujnurrl'hui l i r  Quebec, plus t.iiiicrèternent sur l ' a i t iv i t i  teonornique, le travail  
II< cc pcup1,- ou dc ccitc. nation qiic soiit aujourd'hui Ics Carindiriiç français 
qui en ont toujours eonstitui- In quasi toraliti. d u  11 cst poççible 
de d i ~ ~ i ~ l ~ u i r  ~ucci.sjivc7mcnt, OU part;)iç d~ façon sup-rpo&e. un< domination 
fraripicc, liritnnniquc, anglci,cnnadicnnc, amriçaine.  Certains dCcoupent même 
cettc hi3toire cii trois périodes coloniales : françaie ,  britannique, américaine ". 

Pnr rapport a u  cype clomin;iric dc stnicturcs économiques et leur 
cohf rençe d'cii~i-iiibIc comme rpllc. t d 'un  ~ t a d c  de df veloppcnicn t .  !'1 est p ~ ç s i ~  
ble de disringucr une pErirxie silrtour ml»ni;ilc, capitaliste ct marchande qui 
durr p r h  dc trrirs s iè~les ,  puis un( p2riode d'écriniomie de capitalisme indus, 
tricl qui srinçrrnii Ic :OP siè~lc. ni.ii'; qui a Et: prk t r l l e  d'unc ph:isr dc capi, 
raliçni: Ctatiquc. cc Cinnncrcr qui s'?tend sur cnviruti un dzini,siècIe ; un dua- 
lisine :t ruct urel plus au moins marqu; caracttrisc kgaIemcnc les diverses 
péricidcs q i i l i  CL-us cliçtiiigueroris cri 11 ,s:hinant lcs dcus  r i r t iqu~5 dFg,i.c<cs par 
Ics !tructuris -ipiiilicatives di1 iiix rau de  d;.veloppement : autonomie d e  crois- 
sincc rr iril><ration structurel!r: 

h i i i ç i ,  l'hisroirc ;;iinarniyue du  Québcc priurra se répartir entre les 
ph: ivs  suivantcc : r . La Nciuvt.llz~France : sulonie frnnçaise c t  capitalisme 
ctimmercial cai!adiin ; I. 1760~181n : colonie britannique et c.lpit;~lisme corn, 

mcrcjnl i;in.idicii,anglnis ; 3. I 841-  r S96 : cnpitnli~mr ctatique cr. financier 
canaditn-:inclnis et lutte anglo.améric;iins pour la drimination ; 4. r 896- I 960 : 
c~pitalismc iiidustricl iianadicn,anglais ct ~ m é r j c a i n  ; 5 .  Depuis 1960 : rcn, 
forccrnent des cffcts de dt lrnimtion ou marche vers I'éconoinie mmplexc. ? 

20. Fernancl O~,illet,  s: La r c c t i ï r ~ h r  h.st[)r~que a u  Canada f r s i i i n i s  -... in Louis Bau- 
J,,in, la R~cftcrc.lie ari  Cai iaJ~  ( r u n ~ o i s ,  p. 95. 

1 1 .  R Di!odeau, R .  Cniiiraii, A. CuJsclin e t  O. Julien, I l i s ~ u i r c  Je6 Canadas, Monr, 
rb,l, Editioiis H. M. H., rg71 ,  680 p. 



A. COLONIE I RANÇAISE E T  CAPITALISME 
COMMERCIAL CANADIEN : LA NOUVELLE*FRANCE 

Nous préscnteroiis en une seule période la NouveIle,Frantm, même s'il 
zst possible également de la diviwr d'un point de vue économique en plu- 
sieurs "?. La Nouvell~Francc, dans l'essentiel de sa durée, peut se 

caractériwr par sa dép:ndance coloniale à L'égard de l'économic franpiw, ce 
qui nouc: fournit les limites temporelles de wn établissement permanent sur 
l'actuel territoire du Ciu-!hirc, s u i t  1608,1760, La structure de Min économic 
x caraaérig par le r3Ic décisif des activités ct d'un esprit c,ipitaIistes de rypti 
conirnercial. De plus, 1;i Nouvel~e+Franw a connu, dans une ~ertaine mesure. 
un capitalisme marchand autochtone dont les structures prégntaient un niveau 
d'homogénéité et d'intigration qu'il sera Flus difficile de  trouver au Québec 
par la suite. 

En fonction d e  cztte autonomie et de cette homogénéité, examinolis les 
structures de I'espace écou~imique, de la production et  des échangea, des 
revenus, d u  commerce ~xtérieur, et les institutions, classes wciaies et comporp 
tements. 

Au point de vue de l'espace économique, la NouvelIe,France représentait 
un territoire immcns l i i  aux hsoins d'une économie des fourrures. Mais ce 
v z t c  hinterland n'étai1 parcouru que par les courcurs des b i s  ou par des 
s31dats, à I'exccption dl: quelques postes permanents de traite ou de dhfense. 
Le peuplement pcrmant:nt, sédcntajre et géographiquement continu, ne d é b r *  
dait pas la valléc du Saint-Laurent ; presque toutes lea seigneuries conci.dées à 
l'époque de la Nouvclle*France se trouvent encore aujourd'hui dans 1c.s limites 
de la province cle Quékc  ; l'exception la plus notable concerne quelques 
seigneuries dans la régim du 1 1 1 ~  Clianiplain, si l'on ne tient pas compte des 
etablisjenicnts de 1'AcaJic qui, d'ailleurs, n'étaient pas relih i la vaIl& du 
SainrTLaurent par un pcuplenient ~6ugraphiquement continu ". Donc, la 

- - 

Nouvelle-France p r é s r  tait une grande homogénéité dans l'organisation de 

z P a r e x e m p l c :  1)u~e~olonieauaab0isr~~~~166~:~)T~lonetl'exrrêmeplani~ 
fication de l a  rent:ibiilté r66j+t67x ; 3 )  l'cxclusivisme des fourrures (dernier 
tiers du 1 7 ~  sii.cle) ; 4)  une lcnte diversihcation (première nioitik du r8e siècle), 
dénriuemcnt logique (c l .  Robert Lahaise, a Les principaIes phases de l'évolution 
éconorniquc cn No~ivel le~Francc b, in Économic québiroise, p.  I I + I R )  

2 3 .  On t p u v r r n  une carte du territoire crincCdé en scigneuriza dans I'ouvraae de 
Géraid Filteau, la : v ~ ~ s r ~ n c c  d'une r iar ion  : rabledu d u  Canadd cil 1755, t. 1, 
G é ~ ~ a p h i c  er inariciirio~is, Montrfal, ??ditions de l'A. C. P., 1 9 3 7 ,  103 p., carte 
eii annexe. 
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.an capnce éco:iumiquc de baîc, le seul dciiGmcnt habité, ct tciut cnt i i r  contenu 
daris I'actucl Qu:bec. Cepcridant, son mpaze politique Stait hCtOrogkne, du  
Labrador ou d e  L'Acndic aux Rochrusc5 ct j. la Nouvcl lc~Orl~; ins ,  et l'hintcr, 
land nércsiairc à son aetivitf émncimiquc ccn t rale était  disproportionné c t 
fragile. 

r .  C R O I S S A N C E  PE L'ECC~SOMIE 
E T  U ~ V E L O P P E M E N T  L7'CrNE BOI!RC;EOlÇIE M A R C I T A X D E  

Lcs structures économiques d'c nsemble de la Nouvelle,Francc. du point 
de vi:c dc. leur hornogénéitc c t  de leur aiitonomic., ont  été misca cn relief au  
roi:rs des &bits  23 qui  ont opposE les partisans d'une NouvelIe,France, société 
tqui 1ihri.e ayai:t ~ o r i  propre dynamisine i r i~erne,  c.t ceux d'une NouveIle, 
France sans b o ~ r ~ i - ~ i s i c  a u  tochtonc ni p r~~spér i té  éconclrnique. Chaque école 
voulant prouvcr i>u rEUutirr que 1;i CoiiquZte de 1760 ;I eu uiie influence d k i -  
.ive sur  I 'hi~toirc d ç s  Csi!:idiens f rancai j  ii u Québcc dont  I'iri f i  riorit: politique, 

. 7  

laii~ciiiiiq:lii ou FI:CILL~L ..;:.: 1-,.:::::,: ~ I ; L I -  :.I  SUL:^. DZ richc5 tr:~vaux Cliistrl~re 
~cat:r~mique orir ;ilimi:nte cette ccintrrivcrsc. ". 

La eoloiirc. qiri cloi t vivrc pirii jcliqucmcnt e n  +?eononiie fcrnike a organisS 
iinr agr j , -u l r i~r t  d? subsistniicc ~ i i i  reprise sur le h,. Ics rc7is, l'avoine, le maïs. 
l'orqc, Ir tiib:ic, Ic chnnvrc, le lin et l 'devnge drs moutons, porcs, bovins e t  
clicvn~is, mais lcs succ& dans IL. doniaiiie ngriçolii n'cmpêchrnt pas In coloriie 
de dkzprndre de In m>triipnlc prlur de riombrcux bieiis manufac turb  24. 

Cependarit, en drr5s:int pour diverses périodcs la liste dcs activités 
indurtrrclles et commeccinles, on  reltvc' les suivantes : goudrnnnene, four 
.'i chnii?:, eordcrie. huilerie, forgcs, c h , ~ ~ c l i e  rie, brasserie, p&he &dentaire, 
mnulin i Kir .  ccinstruction navalc rnyalc et privée, fabrication domestique de 
toile, tnnncric . la riqiori d e  Québee en rassrmbIe le plus grand nombre. 

La production at te in t  peu i peu une certairie Jivcrsi!ication, inais les 
Echanges souffrent d'un manque d e  nuinéraire. A u  début de la colonie, le  

1 4 .  Robert Comeaii er l'au1,André Linteab,..: L 'nc  quezriiin historingraphiqut.  : une 
huur;<ois 2 en X.;uiiicllr.-Francc ? >>, in Ecriiiorriic qiic.'hicoise, p. 3 I 1 . j z 3 .  

25, E n  particulier, Jcaii H.iliirlin, Ecoii:imie et r t b c m ; r i  dn Xoiruçlle,Franre, QuEbec, 
LCP P r t s e 6  Je 1'L'n~rcr51t> Laval, u Cahicrs Je I ' ln?r,tur d'histoire :$, no  3. 1960, 
137 p. ; Ca:niron Nirh,  les Bourgeors genrilahutniiics d e  la ~uri~elle+Fraricc. 
:729+1748 

16. Pour Jean Han;rlin, I'ccooomre dc l a  Nouve!lc+Franrc est frapilt r t  1.1 bourgeoisie 
y est  incxiarnntr. ce n'rst qu'un r A r c  d c  la raisun P, cxprrl-piun empruntée à 
iin méinuire d u  ru1 à Vaudrciiil c t  ; Dciiilinrnuis en darc d u  14  Juin 1704 
r C'est proprenicnt uii estrc dr: rJi5rin quc le. io i iJs  d c  cette corripagnie, per- 
bOnnC n'y a mis un  $01 et !es pa r t i cu l j r r~  q u i  la composent n'rint fair  que 6igncr 
l'as~u;i.:t:c~n daris l'espérance d e  Fartagcr lis ~ r o f i t s  qiii se trduveront en Iin de 
coxr tc .  Il ii'cst pas surprciianr a ~ r E 5  ccla que  les ctiipruiita cr les inti.r<ts que  l a  
c o m p ~ g n i e  doit payer la riiinenr ... D (Jeaii Hainelin, E ~ d n u r n i e  e t  société cn 
floiivilic-Frditcr, p .  1 j4). 
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castor est une moniiaic que 1'011 thésauri* comme uu Ccu d'or a pour ktablir 
scs enfants, arihrrc.r de< terres, payer ses dettes. LR blé j o ~ e  Egalemcnt le rôle 
de moniinic-marchandise et au miiicu du r7e siéclc, !c troc cst pratique coud 

rance. Lei pailintifs aiixqucls on recourra seront parfois maladmits. aiiisi en 
1651, il est dS.çidE q u ~  Tc$ pièeeç d'or r t  d'argent vaudront dans la colonie 
2 5 de plus quc sur le marclié métroplitain, e t  de plus, on frappe ~ o o  ooo 
éeus de même monnaie qui a cours dans les colonies d'Amérique. Les Crliangej 
Franct,Cannda en senint rendus plus difficilcs. Pour répondre à cette aitua. 
tinn, 1c.s commerçants tircnt des billets sur eux~mëmes, et  en r 685 I'intcndant 
fabrique Je  la monnaie à partir de cartcs à j0uc.r gagées sur !e fonds du  roi 
qui arrivcra i I'autoninc ; alors I'ictendant convertit la  monnaie de cartes 
en espèees, nu enfin, rintendant en vicnt à écliangcr a des espèces métalliques 
anx marclinnds contre des lettres de changc t i rée  sur le tr2sorier de la marine 
A r  France. Cette op?r;!tion prcsente cet avantage d'éviter Ics risques de tranç. 
port par mer : Ics rnarcliands canadicnç fournissent le fondi du roi à I'inten, 
dant et en rrtour, lc trésorier de la marine i Paris surde, pour une somme cqui- 
vllentc nu fonds du -oi, les aelia ts de commerçants en France 27 .  a Puis les 
intendants cn viendro~t à cirer des lettres dc chanse pour une mmme supi-, 
rieure h ccl1e du foncs annuel ou à émettre des cartes gagée; our des fonds 
fictifs, et la colonie colnaîtra l'inflation ct le cours forcc XIUS peine d'amende. 
On pcut estitiicr que l'inflatirir: a poussé à s+eulcr c.t que des for tuna  ont 
pu ainsi s'établir, et qiie les méthodes auxqucllcs les intendants ont eu reCOUI6 
révklaient le niveau d<:5 activités commerciales. 

L'économie de 1.1 Nouvelle~Francc 3 commc activité an t r a l e  et motrire 
la production et le cclmmcrcc des fourrures, parmi iesquelles Ic castor a un 
rolr prépondérant. Le: bénf ficcs de ces activité5 ont permis l'accumulation des 
capitaux. En gériiral. a le castor est soiimis au  droit du quart payable i une 
compagnie ou à des fcrmiiirs qui en diticnnent le monopole de  la vente ... 
Les autres faurrures au contraire nc sont pas wumises au même droit, ni au 
même mc~nopole ; ellei peuvent Etre vendues directement par Ies Canadiens 
sur le marchi. rnétropcllitain a 

Le crimmcrce drs pelleteries a tolitefois connu quelques variantss selon 
les époques t D .  Ainsi de 1627 à :645, !es Indiens apportent leurs 
dans la colonie, la entière peut participer i la traite, une iirimpa. 

27. Jean Harnclin.  Er inomie e t  ~ u c i c ' r i  en N o i l v e ~ l e , ~ r a n c e .  p. 4 t .  . . 
as.  Ib id ,  p .  47.  

29. c L'organisation avait été  dz structiirc compétitive d'abord (annexe des p2chc. 
nes), de srruçturt rnoriiipolis~iqiie cnruite, avec 1c.s compagnies dc Rouen et des 
Cent,Assurii.s, ct rnhn de etructure senii~nionopolistique marquant. avec la corn, 
pagn7e des Habitdnts. un mouvcrnenr en laveur d'unc rcrtainc a'<ceiitralisation s 
(Albcrt Fauchcr, H i s t o i ~ e  icoi inmiqur  r t  uni té  cariaditnnc ( r760*1895) ,  Mont* 
r h l .  Fidea, Q t l ist  iirc hconoiiiiqile et  sociale du Canlda franFais a, rgTo, p. r 4 7 ) .  
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!:iiic iii<trcipolitni[i: a 1e ino~iop(>lc de la vcnte sur le iriarchi eurupicn à 
condi:ian dc :l;tko<r lcs cVpcn:..; J',~dr.~iriirtratiuii Jc 1,) alrinie. Pendant une 
l.,>urtc :Grinrlr. dc :fi.: j 9 r 63 3, !;: ct.nip;i?:nie dcs Ccnt-Asscci6.i perçoit 4%, 
L t ~ ' i $ t  !;I crlm~il~ln;iut;' dc'.i h;ibit;int3, 1;s Ca~iaditns, qui ont lc m«nopolc de 
!n vcn:: i::r l(: mnïcl:> f::injyScn c i  qui prdkvcnt un droit [le i s ' jk  s u r  IC 
~ ; i r r ( i r .  A p:irtir dc ihhg, 1cs courciirc dcj boj.; \un t  cherrher lcs fourrures 
rhi.5 1-5 TncTic:iz, !'r-xprirtation :!CS Iriiirrure.î csc librc, la icnipagnic des Indes 
( i  66 + , r h ~  ;) p k l ? : ~  lc. droit d:.i qiinrt Fur Ic castor et Ic rlrlsit du dixième 
r!i r 1 ri  pr:iiix d'ori~11:~l. 

Au dli iut dc la coluni<, Ici b;-ntGc~is Je  la traite atteignent 8 0 0 7 ~  ou 
r oot7i'$, ct RcYE ~ F S  hi+nEhcc~ vont i [.z con~papnie rnEtrr~politaine et 2 0 5  
rLçrcnt dniis 1;i colo~~ic. Aviic Ie sysi5mr ric la compagnie des Hihitants, 80% 

d ~ p  htn6fiies nl1;iiznt aux Cnnarliciis act;onnairzs et I allaient vers la rnhro- 
pole. Avcir ln compagnie d c ~  Izdzs, tcs r ~ ~ u x ~ t i c r s  dc5 Enéhces vont aux 
traiteurs ct ai ix  it7,mm:-:.r-nntc de  i i  cr\lonic, lti tiers v,! vers la métropole. 
Piiiir la pErioJc. 16;5+1760~ (:il trouve- ;a r?partirion suivantz des Knéficea : 

7 2  ri VL'TS Ia iriftrtipole. ct Ii'ç 28C.L qui rsstcnt dans la colonic se partagent 
;lin.i : 1 .( 5,'- Ii C C ~ I ~ C ~ I I L  I - c ' I , ~  i.ntrc 1r.s i:i,zi~is d i s  rc1iriincrr;ants c,inadiens. 9% 
s'iparpillc!it r ! ; i i ~  ln ctilcinie, 55 servent à défr,iycr lei, eliargc; du pays. 

Pnur !'c-::rii~b!i de ln pi'.r:~ide dr 1~ N<iuccllc,Francc lc:1 b2néficr~ qui 
tl~.nicurc.iir rlniis In colunie sont consid>r,iK~es ct peuvent permcttrc l'accu, 
i;iuIii t i u r i  du c~pitnl ,  cc ni;iric Ics ¢ g~spi1I;igcs )) des coureurs dti bois 
fc:n t circulir :le l'arqcn t dans la colonie .Id. Le commcrcc du bois a également 

$ o .  Ces yoirits d e  vuc q j ~ i  s'zppuient siir I ' h ~ d ; .  dc Cnmcrun Nj:li n e  cont pas par, 
ta+ par  Jean Hirticlin pour qrri « l e  inunorolc de I'cxportntion, -?Er.-nu la 
Fluparr du r e m p  pzr  une iidiriplgnic ;iiérroFul tnint ou par  1 ~ s  ferriiicrs royaux, 
jbink a i l  drci t  d u  quar t  d u  c n m r ,  cnipl.cliait l'accu~iiulatiun des  capitaiir. dnns 
l a  coionie. P'un autre  puinr de vuc. I 'arcaparemcnt de la trdite par  leb coiircurs 
dcs bois ~ ro tmr jqu~ i t  le gnspilIdjic [sans ~ s r l f r  d e  la main*d'wuvrc cr de l'accrois, 
semciit d imogra~ ih iquc  qlii c n  p i t i s ~ a i c n t ]  ;I'une ilriportante partie des revenus 
de 17. t r ~ i t e  c n  dér~mac< inurilc's q i i i  privai ci:^ le. individus marginzux d'uii 
r i ~ t i i i i  d';ippoint q!ii ~cr . i : r  r,c:iirC la bciiinc. l!i.,rckt d u  ctii:,!iieltz. a Lic oicirie 
*r Ic blé o'n p,!s p r u d ~ i t  dan;; !a çùlun,c  u n e  c I ~ ~ s ~  de capiralistes. Le volume 
dzs cxport~iiunr r lu b1S n'est p;ia aswz iniporrant pour  'crvir d e  base écanc- 
iriique i unc 5nur;co1sic. Les capitnox pra\eridnt d u  coiniliercc intérieur d u  blé 
s'GparpilIent d;rns i i s  inains des cti!!i:n<rc;r.ti ct des h .zb i r~n t~  ai765 qiii bunt 
vwndciirs en tcrnps d z  crirc. h 6  d n n C c ~  tir disette dévorent  r égu l~brcmrn t  les 
Fp~Lrgni.5 ;.cciiiriullcs d i i i m t  'CS :,n;i;cb J '~bonda i i cc ,  o u  encurc, clitr  certains, 
d;tri!:eri,t 12 prirairc  équilibre en t r c  ics dGpcnscs t t  :c: recettcs. CFS habitante 
doivrnr Llr,n< pi.riodiqiicrncnr s 'endctttr pour  vivr t .  Nuiiq r c i o i ~ n o n s  alors Ir 
cycle éhauclii i I'cicc;i~icin d u  ronimcrcc dcs pcllctcries : I'liabitant s'endctre et 
le n.?gociant qui  lur s l a i t  ctGdit ile pzut solder .CS achats dan: !A métropole,. .  
Les Iiiciuvczcnts c y c l i q u c ~  d u  blé introduisent lin i ! imcn t  d e  rirEcarit: dzno Iiis 
r~b~dit icins comrncrcjaIcs qi>i  rit  tour  ?I h i t  ni;if.ib!c à I'cssor de la c l a ~ s e  coin- 
mcrqantc > (Jean Hamclin, Jcu i rd r~ ie  cr sor i i té  en ~ \~vuce l l c ,Frnnce ,  p. $ 7  e t  
70'71 ) . 



permis une certaine aa:umulation de capitaux ; les ventes sur  le marché inci, 
rieur de 13 colonie ont  lieaucoup rapponé à quelques négociants c t  il y a eu des 
expoxtations de blé de  1702 à 1750. 

Qu'en est41 d e  1;i m a i n , d l ~ u v r e  au çours de cettt: +iode ? h s  I O  ooo 
Français qui pacscnt air Canada de 1630 à 1760 comprenaient 3 500 çoldats, 
3 900 engagCs, i ooo filles et 500 hommes libres. Les plus forts contingents 
arrivent entrc 1660 cc 1680, soit 2 5 4 2  personnej, et entre 1740 et I 76a. soit 
3 565 personnes. 

Parmi les engagia. crux qui sont qualifiés çeroni c n  nombre jusqu'au 
milieu du  I 7 c  siècle, p ~ i 5  leur part déeilnera ; les troupcs comme les engagCs 
ont  peu d'éléments qualifiés, mais beaucoup d'uuvriers agricriIes e t  d'apprentis. 
Leç envoyés par ordre du  roi - faux,sauniers. contrebandiers, brnconnicrs, 
fi13 de  familles. prisorniers - ne rcprtscntaient pas, sauf cxccption, une 
rnain,d'aiuvrc. appri.cialiIe. Res tmt  les artisans c t  les ouvriers, wit un Jixiénie 
de l'ensemble des immigrants qui prEsente u une qualification profesçionnellc 
garant isant  leur exp6ricnce d'un métier B. Il en résulte au total une insufi, 
sance de spécialisirs" e t  de travailleurs qualifiés qui tend à augmcntcr le 
eot t  de la main ,d '~uvre .  

Ai~raitsil  tout d=  inEme existé une burgeoisie  canadienne- f r anqa is  ? 
Hamelin en doute fort.  En f a i t  lcs marchands lui paraissent pauvres. Mais I'btat 
détaillé des lcttres de :hange que l'intendant envoyait chaque année montre 
l'existence d'une bourr:cnisie marchande can,~diennl: à travers la répartition 
suivantc : niétrt>politai 1 s  e t  frirains, 47%, Canadiens e t  Français établis avant 
17 jo,  27%, Français éiablis api& 1730. 14%. 

Si une bonne plr t ie  d u  grand commerce échappe aux Canadiens e t  
également une bonne part des mines. des pêcheries et  de la snnstniction 
navale, il sera plus diflic:le encore par la suite de voir les Canadiens fr.inl;ais 
contrôler une  plus forte part d u  grand comnierce. Une réflex1011 de Hocquart 
qui montrc qu'il n'y a a rien d c  si commun que de voir Ics coniiiicrçantc fairc. 
fortune au Canada, rien de si rare que d'en rencontrer qui s ' a t t~chcnt  à 

3 1 .  Pour Jean Hamelin : 4 U n  dixièine, c'est,$-dire environ i i l o .  Un millier 
d'ouvrier6 et farc i  :ans riparris siir  plu^ d'uii aii.cle Je colonisation en Nouvelle, 
France ... Nous trr8uvon6 1 4 0  maîtres et crimpzgnons dont quelques-lins c e  le 
sont deveni~a que  dans l a  colonie ... S'ét0nncra.t- in aIore des difficiiltis qu'on a 
eues à implanter d:s maniilacturci.  ri^ NoiivclIc-Fraiice ? Il nouz ecmblc qiie nous 
touchons l'erplicaiion de bicir drs C C ~ C C ~  dont I'liistoire Econoiniquc de la 
Nouvelle~Francc c!t jalonnée ... Airi4 quel que soit lc aectevr Je l'.iConoiriie d e  
la Nouvelle,Francc qu'on considère? la pinurie de main,d'œuvre en ginéral et 
de gens dc métier cn particuIier apparaît comme Ia pietce d'achoppemeiit contre 
laqiielle se butent les quelques initiatives prises dans le dnmaiiic Econo~iii~uc 
par les intendants. Irs commerçants uii I F S  particiilier~. A p r è ~  la pénurie de capj, 
taux. 13 ptourie de gens de métier est 13 secrinde constante qui noiis explique 
le6 taihleises de 'économie de la Nnuv~lle~Fraiice en 1760. B (Ibid.. p. 88 
CC 1 3 1 ) .  
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l'augmentzr, l'intérêt particulier qui régnc tuiijourç étouffe le bicn général de 
la colonie B ne permet pas de conclure à t'absence de  bonrgeoisic #*. 

D'ailleurs, les contemporains Incides, au Canada ou en France, n'ont 
pas manqui., te! l'intendant Dupuy qui écrivait en r 716 : a O n  doit consi* 
dkzr  le b i s  ctinimc lc. f rui t  du Canada qui va s u ç c ~ ~ ~ r  à 13 pelleterie qui 
diminue de  trius cl t i .s .  Les hl& ct Ics b i s  vont F,iire mn grand commerce ... " B, 
ou Vaubari qui considérait Ir Canada a incomparablement meilleur que le 
Pérou uY I'rin manque de  pain ail milieu de I'or et  de  Sargent 94 3 et prévo~ait  
q  million^ dc Canadiens e n  i 970, pr>diction à peu près réalisée j5. 

3 2  Cependan t  pour  lean Harnclin, u l'absence J 'unc vigourciiFe bourgeoisie canaT 
dienne-françdise en 1833  a p p ~ r a î t  conimt: I 'ah~iut i5~cmcnt  du  régime français, non 
pas coniine unc c u r i s ~ q ~ ~ c r i c c  dc Id Conq;iErc s Ccux qui  sunt rcp?.rtis e n  r 560  
étaicnr FOUVCnt dc< C . J ~ I I ' [ ~ ~ B  O U  A F S R C ~ ~ B  de cornpapiics m~trupulitairies. des (o. 
rains d c  p 3 8 s 3 $ c ,  dcs f n ! l ~ t i ~ n n d l r e ~  .<adonnant au commcrcc, des Canadiens  
t r i h u t a i r ~ s  des comnierç;iiits e t  des luiirniriirrs iiiiliraires. x Lc cunimcrcr avcc la 
métrupolc, les grandes  pêcheries e t  le monupolc d e  la vente  d u  cartor i t a i cn t  aux  
1:iains des mitropo!~rains, le c h a n ~ i s r  d c  la cunstriictiun niivale ct les Forgcs d u  
Saiiit,h?auricr daiis celles d u  Roi  r (!bid., y. r 3 7 ) .  D a n s  une i r u d e  ant>riciirc 
à cellc dc J a n  Harnclin, Jcan,Noel Fautcux ahondc dans  Ic in tmc  sen9 e t  
estime quc hcaucoup de r i c h r s ~ c s  n 'on t  pu P t r e  miscn en valeur o u  I'ont é t i  
in3uh~; immcr. t  par iIianque dc spécialistes çompbtcnrs, cc scrs Ic cas d e  I'or, d r  
l'argent. d u  plomb, di i  cuivre (peu  exploité),  d u  frr e t  d u  charbon,  ce dçrnier 
n'ayanc pas t t i -  crploir< nu CJu>hcc, mais dans  la rCpitn du Cap,Brcton. Lre  
Forge? d u  Saint ,M~iir icc  <in[ xivritC souvent  par  d:isitt d'cirji~nisaticin ct r.1~ 
incomp~rci ice .  Les ~i ia i t r ia i  x ,ic. cori~:ruciiun, lrs [crêts.  I n  cc:?sirÿctic.n ni.;.ilc 
nuraient pii cngcndrcr dc nbuiclles açriviii-s qur n'dpparriirrniit vraiinrnr t n  ylcin 
sseor qu 'au ~ p e  siècle ( J r an ,Kof l  Failteun. Esrdii siir I ' i n d ~ ~ r i c  aii Canada f u i i s  

lc rz'girne jrançais,  Pruulx, 1927,  vol. 1, 181 p 1 
1 ) .  D:in5 Archivep ranad:cnncs, Currespni~Jr inrr  ~ l n i r a l e  C II A, vol.  qg, p. 157,346 

(ciré Par J -h' Fai.rcux, Essui s i r r  J ' l~idi isr r i~  a:i C:,l?indd sotts I f  régime f ~ a n ~ d i s ,  

p. 208). 
3 4 .  Vauban ,  S b a r r i r n  Lc P c ~ r r e  de, In C ~ r r e s p o n d a n c r  r ie  Vaiiban rellitivr uii 

Canada ,  doc i i~n tn t s  présentés p a r  Louise D k h é n e ,  M l n i ~ t i r e  dc, AAaircs culru. 
rcllcs, 19b8, 6 0  p. 

:S. Malgr t  dc nonibreux i-li-mcne lavcr.~blee, Fautcux rappellc les principaux rihsta, 
clea qui  on t  niii aux iiiiriarivc~ ndustrizllcs : pays rude, manquc de niain,d'muvrc. 
er sur tout  dc  main-d'wu\-rc cnp:rinicncfe, pays d o n t  les cnmniiinications inté* 
r:eiircs ou avcc la ini.trripol~ rcint lii~~:rCcc, er d o n t  la nionnaic est rare cr nue, 
tuante. cela tiendrait  a u ~ c i  a de5 pulir.qurs Econoniiqiiks t rop changeantes  de la 
F r ~ n c c  i l'égard dcr mantilacturcs, des p r i v ~ l ~ p c s ,  et ni>nie e n  1 7 1 3  à l ' fgard d u  
centrc dc I n  colonie, Loiiisborirg o u  QuPhcc 7 ~ ~ a l r i i i e n t  la t rop  ~ r a n d e  inipor- 
tance dunnéc ail cororneriz dl] casicir r c n i  l'icuriumic plus fragile et freine le 
peuplement aêdrnrairc ( e n  1680, il y aurai t  &on coureurs des bois, ils ceraient 
.j ouu e n  1 7 5 5 ~  ~ u i t  :c q u a r t  d c  la population niarciifine de Fius dc zo ans). Dc 
plus Ia m é t r u p o l ~  rcrirnt Ics spEcinli:tcs d o n t  elle a toiit d'abord hcsoin polir sa 
pruprc industrie, rt I c c  choix des  dircctc ,rs r l2 ~n: inul i lc turc~ au C d r j a d ~  au r s i fn t  
CtG t r fs  intgatix. Enlin lcs gucrrr,5 lun:uc~ c t  n~,:.:brzusi.s cntrc  la I'r,,ii;i. et  l 'An+ 
glctcrre n(iirunt bïaticuup cr rcndr,iiir I.ih r c l ~ r i u n ~  p l i i ~  diificiles z:itrr Ir Carlada 
t t  la rnere patrie. (La r rnve r sk  d c  I'Arlùnriqiie sc f.iisair six fois p;ir an et durait  
ciitrc un  iiiois c t  dciiii et rrois nibii '  . les r r q u c s  d'atraques c t  Ics tc1iiç;tes rcn,  
daionr Ir: as5iirances é1cibCc.s : Ir6 Tiav1re.P Ctwcnt exigus e t  hrnucoup d e  place 
pcrdiir p i i r  12s v i u r r ~ ,  enfin i l  lallsit cAcctiicr tiii trnnshurdcment i Québcc.)  

Lcs Fiapt-r dir dtrcloyipcmeril dii 3 i r é b e c  ?-!i 



Jcari Hamclin a rr:cunnu que, scs rC.flrxions concluant :i I'écliec Econo, 
mique dc la  Nouvcllc~E~rance c Jr~ivcnt êtrc contr6lGcs <t vPrifiées par I r ç  

archives privées et par les arr!iices notarial~s B. Le5 conclu~iom auxq~ctlcs 
i l  arrivait scrunt remises en question par l'étude de Camcron Nich qui  repard 
tira d e  sources primaire:; e t  creusera plus profondément une périride plus 
limitée pour afirn:cr l 'exi~trncc d'une kiur~cciisie p.n Nouvelle-France 
Dans la prtfarc J e  l'étutle de C. Nisli, EI D. Gt.ilovw remarque 

. sa dk~onst ra t ion  énergique du fait  qiic la classe seigneuriale ne 
Jominait pas le Cinada frnnq:ii; ct quc la classe dirigraiitc était essen, 
riellement buu r s r ~ i ~ c . .  Il ;! l a r ~ c n l c n t  déntii~tré. par rxcmple, l'existtnce 
de< 1ian:s nivcnur JP p~.ofit~, et  illustré de façcn impressionnante la 
p résence de l'entrcprrncursliip ..., la clase dirigeante tirait la pluç grande 
part de :es revznrls rlu com!i\ersc et dcs aurrcs activitks prirenent beur* 
qeoiws, et q ~ i c  It:ç redevances wignr'u riales ne constituaient qu'une 
part infimc dc revrniis . L'ctudc. prbcntz su ppusr qgii l'on devrait rpn. 
~1dFrcr Ir régimc :ommc crllnnial et capita1i:tc plutôt qiie féodal ... '' 
C Nfsh c h k i t  uric mbtliocle comparative et s r  demande : 

.. qrielle >tait, pal cuemple, la npture de la 5ociCtE mi.tropolitaine fraii, 
çaisc ? L8:s structures cnrnrncrcialcs c t  sociales clt la mére patrie Etaient- 
clle: semlilahles :i c?ller ric l a  coloiiie ? L'exrmpic cle la r.étrnpolc peut, 
? 1  ètre un  instninienr d'anxlyse en  vu2 d'arriver :i une évaluation des 
strueriires dc la :riciété crilr,ni~le ? Si la répoiise à CCP qiiestions est 
négative. est-il po:cible d'avoir rccours i unr  autre mstliude ? Pouvonç- 
iious tmuver dans d'autres miiétés colonialei d'AmEriqur des points 
de comparaison pluç v;ilables, et si oui, dans quelIes colonies ? 11 nous 
wnb!c iilurs que !es colonies anglo-amiricninc~, celles du Nord plus 
spécialement, oKriri:nt 1 ~ 5  meilIeureç bases d e  compa raimn, compte tenu 
de nm nbjcctifs S. 

;6. Cameton Niali, lei B ~ i r r g e o i s  geniilsliommes dr IJ ~ o i i v c i i e * F ~ a n t ~ r ,  r729.1748. 
?7. E D. Gcnovese, P , f l ~ c e ,  iri C. Nish. 1c.r Buirrgeoia geririlshommcs de la vilou. 

velle,Fronrc. 1 7 a y . i  748. p. ro. Pÿur h h r y  Quayle Inn's. la No;:velle-France 
h a i t  une crzani~atiim pour le cornrncrcc des Inurrures (cf .  Ati Econornic History 
of Canddd. Torontc,  T h e  Rycraon Pre~s ,  1935 ,  300 p . ) .  

38. C m e r o n  N:sh, Ics Boirr~roir ~entilsJrrimnrer Jt  la ~ u u v z l l e ~ F r n r i c e .  1723-1748, 
p .  4 ,  L'hypothëac de rcchcrche dc Camcron h'ish, une bourFcoisie en Noii\cilc, 
Fraiice, est si~uEc Far  cc textc dc Guy Frfgaiilt : a Il n'est p35 ai& d'indiquer 
avec prt!cision la 1i . i i i~e qui sépare 13 classe müyenne de la grandc bourgeoisie 
ct c ~ l l e , c i  de I'ari~iocratfe. A vrni clirc, ces deux dernitrd groupes n'en font 
qu'un Au r7e ?ii.tlt, Ic Roi confire I n  noble~sc  i Charles L e  hioync  : apr'i 
commc avant &Un :iiobli~sement, L c  Moyne rectc dans les affaire6 Titrée ou  
non, d e  pcititc noblcise ou de bonne b ~ i i r p e ~ i s l c ,  la  classe supérieur< cnrichie 
par Ie comncrcr: (!onne le ton à la <ocrété clnadienne a (Guy  Frégault, 1a 
Sociéré ctlnad:evrie soirs Ic régimc f~an;di<. Ortawa, Les Brochiires de  la Société 
historique du Cana< a,  3, 1969, p 1 4 ) .  
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L'cxis:cnce d'unc bourgeoisie coloninlc i inultiplcs fonctions tclles quc 
eommercc, administration, prripriéti tcrriennï. a Ft? confirmée, mais cette 
intcrpktation s'uppose à celle des advcrsaircs de l'existence d'une burgeoisie 
en Nouvclle~Fraiice qui, sous l'iriffuenee de I ' N  éthique protestante B, situent 
aux antipodes le nobIe et le marchand. Mais les nobles pouvaient dés 1685, en 
Nuuvelle~Frniice, saiis eraintc de déroger, s'adonner aux activités commerciales. 
Ce privilège ne sera aecorelé en Frauce qii'cii 17or et Nish affirme que les 
marchands, les nobles et les seigneurs étaient app;iremment les mêmes indi, 
vidus B. Il critique égalcmerit les auteurs qui opposent à la Nouvelle+France 
l'espric de commerce. l'e éthiqus protestante B, 1 ' ~  esprit du eapitalisme B, les 
institutions pcilitiques égalicaim et dÉmocratiques et lcurs relatioris nécessaires 

T A B L E A U  LIX 

France (grand total) exportations importations soIde 

I I 6 675  000 80 198  ouo 

193 334 000 r r z 805 ooo 

rrance :.vec ses colonie$ a~néricairics t t  airicainc~. 

1730 19 828 ouo 16 610 ouo 

'745 4 1 994 000 27 3 3 1  ocici 

Nouvelle-France 

Etat dc Ncw York 

I 398 000 

2 396 ooo 

I 367 o u u  

1 579  000 

318 ooo 

377 oou 

I 4 1 9  oori 
2 483 ou0 

$ îoq  urio 

3 311 ooo 

3 a18 ono 
1 4  668 ooo 

- 2 r no0 
- 86 noo 

a En 1700, le Canada avait r 3  ooo Iiabirnnts et les n Isles v 75  ooo habitance d m t  
40 oon  esclaves noirs. On sera alors mo'ns surpris d c  voir 6 0  ans plus tard iea Anglais 
hfsirer entre le Canada et la Giizrleloupc. 
b O n  pourrait prendre ausri cn considi.raiirin l'inipcirtante contrebande avec la  Nou ,  
vel le ,An~leterre  par l'intermédiaire des HoIIandlia d'Albany (cité par G.  Filteau). 
Ëgaleinent, on  peut rapprocher de ces chiffres ceux que fournit G. FiIteau aur le budget  
d e  la colonie (dépcnies en livres). Ces dépenses rey;résenter;iient alors entre  o,z et 
I i.'û di1 budaet francai:. 

7 7  19 r 8% ooo 7 7 3 1  5x0 ooo 1 7 4 1  5 5 1  ooo 
1711 309 ooo 1736  660 onri 1755 6 ooo ooo 
17" 314 ooo 

SOURCE : Cameron Xish, les Boiirgeots gerir~Isliomrncs de la ~oirvelle~France. 1719- 
'748% P 30 
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la Nouxl!c,Fralicc. Ncii:s pinmils qiic ln démon~trntiliri d~ I'ç>:i:tt.ncf: dc ccttii 
1:ourg~oi:i~ prouvc I'nutononiic. relii tivc c!u'avni t atteinte l'économie de la 
No~ivclIe,Fr;~ncc., 

La mani2rc doil: foi:ctiuniie une institution aussi essentielle que le 
régime scignecrial, qui mnrqiiera profondément I'oryaniçntion de l'espace, 

., . 
la prrip~ietc, In structi re crici-ile ct la prod~iiition ajiriciolc. du Q ~ i é k c ,  j~isqu'au 
milieu du ~ y i e  siècle, iclairc. encrirc cctte argumentation : 

. , .  [l: rlgime wi:~ieurinl] n'c.;t cct'~in mode de tenure des terres, un 
cirgo r,i<n,e c!c cr b!r ini5;i tion :il:; inilltiplri npici is  dn!?s Icquel !CF termes 
ideiitiqu:s à cciix qui rrilit r!~p!oyEs en Fr~.ncc mit une origine et  un 
sm:ns p:irfois a,.!<: disçnrdnnt. , LF privil;iges, les ahus n'ciiit pns été 
ndixis et l n  tcniJrc c2nadienne s'est oricntÉe ver5 un double but : former 
i!r,e 41;-: diri;::nntc dicz 1-5 cts!oïis r t  ftahlir dru agents dc co!unisatinn. 
J:t: dictril-t:i:-iir: G :  tcrrc.5 :ii!s iiciiiigr;ints ... Lc çt.iisitaire cannrlieri, bien 
r v r  t,-i~ii :I [!CC rt.Clrv~[i~.~.=~ n'(!cfi.~ipL- Tas t7nc t~- r rc  à titrc trinporaire. 
Tl cn r.:: le prrl!~r:~rn;rc nxcc  droit de possession perpLtuelle. Il en a 
1i; titre.. ct si !i. i;iii:nciir 1; !#hi refusait, !a loi le:: lui donnerait. Même s'il 
ne p;iyc pas ~ 2 : :  ,I:ttcr; au seignciir. celui-ci ne pçut annuler la concession, 
trii:t au plus pcut-!l cii s:,isir I r s  frai5 pendants ... Au Canada. il n'est 
I ' h o n ? m ~ ~ ~ l i ~ : ~  de p:r.;cwirii- : il i~'c$r pas ct ir ihhlc i mcici, il r i r  corinait 
i!ii'iiric bniialiti.. on iic pciit lui impowr uiie colttume propre a la xi ,  
v!i:-riri:. 7.c cli,rii: c!; iusticc du sC i<xur  n'est, i prr:;-iïcmciit pa:icr. qu'un 
drr~it $tir ],nrchz iiin tnnt il cyt cntoi~r: di. restrictions et de précautions ..., 
1,i Fiiér;ircliic dc5 fizf-. ciitr: eux n'existz pns ilon plus ... Au Canada, 
pniir crir!rio*tir. on n 'rd i+me pas qirntilliomme et  l'on peiit être 
pen tillionime Fa;ir ~ci.;?Aler de sc.iLgneurie ... Lr seigiieur canadien n'est 
qii'iin iiclt;ictirnrr.ir?ni;: ohIig> cdc l:,ir Fe5 titrzs memes d'aliéner son fief. 
<:)\if ii17c !yr!itjnii r-iicnnnahlc qii'il prut exploiter Iui-même c t  qui cons, 
ritiie .mi domaii i~ privé.. . 43. 

L ' c ~ ~ ~ i t  dans l h y c l  (5: inic ;ri wuvre ;III Caii;ida 1c rÉgime wigiiciirial 
rvt !+mr 1'c:;i~rclic~ r!i d::;ii dnese? cn Nocs.ell:-F~incî.. ln nnhlcssc ct Ic 
] ~ i i ~ l r  Ir cli'~;?é ii'ny:int à crtte ;'poque qu'un riile relativement seson, 
tI;iiri, - -- n'in6:-rn: cn ricn rlric scrte iiriblesse wit ceIle d-5 hciurgeois gentils- 
Iinnimcc cloqt on virnt d~ parler. 

:. NAlS5,F,YLE l > ' C I ï I I  '.-.'.?!Oii 5T !:E'\'F! r3PP'MFNT 
IJ'UN CAPITA I,ISI\IE: 1,AAi;CI IAN!) 

Erifiii l'hni-aricr:i-'ité des ~ . t n rc t i , r c  c t  1c dyn.iniisn~ri ilii dFueloppement 
de 1;i Nnrivi 11:-Franc:- priir7i,ilt ci- ra triichrr i iic~ix dii rrin peuplemcrit. Les 

4 .  G r r  I I  1 a :  1 '  r i  ~ U ~ J F U I L  Caiiadd cil r 7 ~ 5 ~  1 ,  1,  
p. IZj. 



Carint!ic,i~, d i  I ; j  j prirsCdzrit <il Irffc~ I c i  tl?n~t:;i~ d'un: v2ritnhle ii.îtionnIitj 
c t  ]'PB î n  iftilt 1;i piil>Vi3 2;~l is  l n  Lingui'., 13 rL-liqion C L  I'orjgiiiz r tliniquc coolmu, 
iirc. Ica int:ri"t; qui c!:vrrgi.nt d c  In  n:~ro~ii:I: xv:c I,iqii;iIc !r; rclatiuni mnr 
r x r x  Dc.i F r n n t ~ i s  on. pu I:prri:lr:r c t t :  diff ' 1 .  .ilcrl 3tf;.c 1:s C ~ n ~ C l i i n j  dés 1,1 
fin d z  i:? :<oui-zllc-Frrinçe. !c, rnpyrirts dc V , I ~ d r c ~ i i l  .:t de  Montcalni en t?nioi- 
cni.!it, cc I ' i i id : :~~i i~ , l ,~~~ci :  cl,:.; corriportcmnrs dessinait unc rivcilution qui. !CS  

. , 
uil~nir'.; 2 : > . : : f i . i n ~ ~ r : i ~ i t i s ~  di i  Sud pousseruiit à leur tcrmc. Dbji e n  1699. 
Maurcpa;. niir!i~trc. d c  1;i hi:iriiir. m i t  !ci C;iii.iÙicns c!ifl;'ri nt ; d:ç Fi-.iii.;;iic, 

. r on 11,' cl01 t p.15 rr<;ii~I:r IL'S  C:,in;idicns sur I F  menie pied que iiilu.. 

r<,:~,rc!riris ic i  lcs Fraiii-is, c'cr t  tuut un autre c.sprit, d7;iutri: maniercs, 
d':ir::rc' scntinients, i i f i  aniour r!c l a  lihert; et de I'indtpcndancc. e t  unc 
fi?!;;iti. insurmiintablt cnntrnctii, par In  fréquciitation coi:tiiiuellc qu'ils 
nnt n v , . i  les Sa iivagcs 44. 

r c  :I qi:(ji V .~ i i l~nn .  qui r-ut,  S snii h:ihituclc dClcnrlrr 1:i colrinic du Canada. 
r~panrli~:, : a M ~ i c  quc.1 rsemple avi:ns*nous quc I'crprit des Franqaic du 
r?.nnda ;oit cll?:ri n t  de  c r l i i i  r lc i.i v i r i ! !~  F r a n i i  ? Qu'i>nt,ilç fait  rvur nous 
clonncr lin.: C I  mniivai$c oyruicin dc l c ~ i r  condtiitc. cette fimcitC- qu'on leur 
2 ttrilii1.c ;;Y <i,r:iit ~ 1 1 8 :  pac inveiitkc. 45 ? B Quoi qu'il r n  suit. u n  peuple cirigina! 
i comnicn2 -A ii~;.c.;~ncc, rt snn h~,mrighiFité même, ainsi que lc maintien de 
w n  a ff irrnatiiiii, contiiiiicront i iiiflucncrr Ics strriçturcs écrinnmiques qu'il crée 
r k i i  da ri. I c ~ q u ~ l l c s  sljnsi.rc snn activitC. 

Mn:< ,'il a fcir::; de s ' c  r,ffans Lin ç;ipitnlismc crimmcrcial cn lionne p;irt 
riid(il;!b:'. Ir peiiplc c:inndjcn dinicure wumis à tniis Ics aléa. et  i toutes les 
liniiirs ~ ' L I I I C  écnncimit. criioiiiaiL-, Les tLm!ji~nages dc Maurepas e t  de Vauban 
tic. I . ~ , i ~ x i i t  pi f  dc cIt1uti.c l ; i , d e ~ ~ ; c .  CI le ministre frai!<aiç de la Marin?. clcinc 
cles crlonii*. i ~ c t t c  époc!':r. s'csprirnait ain:i : 

I l  rnc  p:ii-;iit crTic i i< l . int  qur  ci: ~cr,iit maiiquer d:ins IC principe que de 
n?ct tri- t r i  i.111ci11i~s t'n h , ~ t  TII- 5%. pnsser abçoluiii8:nt Ilc. nous. quand mênic 
nocs .crions au liniivriir cle le faire. et jc crois au contrnire qu'on doit 
tLiiiiniqi.s s';ippliqiier i lcs tenir Ùnns la ~ l ~ ] ~ c r i d ; i n c c  par les si-cour:: 
qi~'cllec v n t  n t i l~~;cs  de t i r ~ r  de l a  France. D'ailleurs. avec quoi puur. 
rioiis.i!oiis iriicux pavrr Ics niarchandicrs q u ' ~ l l i ~  nous foiirnr~sent que 
? 1 r cl'ai~trc= cspkcr- ci.. ninrclin ndisr,ç qiic nous leur portons et qui ticn- 
*i.?iir li;ii cl,: lhrf i rnt  que sans ciI.i nciii? :crio~is ( I ~ ~ I < > s  dc lïirr do i~ncr  c.t 

d i  fairc ..ortir di1 Royniinir '". 

4 4 .  Mai ircpa~ .  n. Lcr t rcs  i I'niihûn * .  Jan: lil C O T T ~ . ~ P O ~ [ ! ~ ~ ~ ~ C P  dr  Villiblln J C T O [ ! ~ . ~  01' 

Cnnnda, p ?-i 
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Quant 1 Vauban, I I  trouvera que 

. le défaut des colonies du  Canada prriwient de ce qu'on y a voulu 
rccurillir avant que dc semer, ce qui n'est pas naturel. que ça était des 
particuliers qui en ont fait la découverte, commc aursi le5 premiers 
établissements. csquct n'eurent pas les reins açsez fort5 ni une volonté 
déteminle de r: pcupIer, mais bien d'y faire leurs aiTaires du  mieux 

pourraient sans p r t e r  lcurs vues plus loin ..., des intendants qui 
n'&aient pas pI11s propres 3 ccla que les Eouverneurr, qui  tous viiulaier,t 
faire commcric et  qui tous w sont cntremangé lcs (ircilIcs JUX dépens 
Jes colonirs. Le:; compagnies institutes pour mieux faire subsister le pays 
l'ont encore plus gâté que ceux+là et n'ont pas peu contribilé i sa ruine 
par I'iritcrdiction de cnmmcrcc 3 tous autre:, par  leur survendrc lcurs 
marchandises, el. pour se fair< donner les leurs à vil prix, ce qui  a telle, 
ment dégoùtC la plupnrt de ceux qui avaient pas& en cc pavsclà tlessein 
dc s'y établir, qiie beaiicciup n'ont wng; qu'à s'en revcnir dans leur 
vieille parric, nlirè5 s'êtrc nyerîii Je cette conduite à leurs d:pens lT .  

Mais en 1760. les Canndiens et Icr troupes frnn<aiwç eonnaiççent la 
&faite ; Ie Canada change de métrcipc~lc coloniale, San? Joute lrs activités é m  
nomiques csszntiel le5 c.rmcu reront, mais les init intikcs, Izs pouvoirs J c  Jéciçionr, 
I'autonomic et  I'homcpinéité dc la meiété canadienne en seront peu à peu 
t rnnsformé.c, su8 isnrnnicnt pour que 13 Conquete puiesc reyrcçcnter un point 
tnurnant dc  mn hi~triire et  même de son dévcloppemcnt éconnmique. 

B. r ~ ( s o ,  i 840 : COLONIE BRITANNIQUE 
ET CAPITALI!iME COMMERCTAL CANADIENTANCLAIS  

Certains histonrns, influencéç J'aillcur+ p r  Jt.5 conccyticins ecnnoiniques 
IibEralcs er individunli.;tes. oublient ou forit 6 volontniremcrit de  Sexiçtcnsc de  
croupes nationaux r u  des fonctions économiques assum;i-s Far divcrs qroupen 
lincuistiques ou ethniques ; repend:int ce5 réalitEs collectives marclutbnt prod 
fnnd:mcnt lcs rapports mciaux et  économiqiics, réapparaiçseiit ai; niveau des 
pouvoirs Jc dGcisions, de l a  stmcture des revenus. de: freins ou du dynamisrnc 
jntcrne de la  soejhé dans ses aspcits écriiiomiqucs mfme Cctte derniFr2 
perspective nous cclaiiera davantage 5ur la ~ é r i o d e  hictonquc que nous pré, 
sentoris ici. 

Ar &s i 760, cliicun en conviendra, l'économie coloniale eontinue. le 
capitalisme crirnrnzrcia! d e m a r e  c t  l'activité motrice e s t  toujnurs la traire des 
fourrures, mais drs ch ingements décisifs Jans u n  p m t  Ulis de développement 

47.  Maurepas, x Lettres i V ~ i ~ h a n  x .  d n n c  In Co~rcrpondance d e  Va:iban rrlativc a u  

Canada. p. 38. 



apparaissent. cc certains marqueront le Quebec jusqu'i nos juurs. EII effet, 
u ~ i  changzniciit de mtrropolc colonialr entraîne une  réorientation des marchés 
d'approvisio~i~icment et  d'exportati:in. la dépeiidanse d'unc politique écorio, 
miquc diff:rc.itte r m t  pour  lrr lois dc n;iviçatic!n que pour Ic commcrcc du  bl:. 
I'inertion d:inç une zonz d'irifluencc, un empire. qui constitue un nouvel 
esp::cc économique. également la ~Cnétrat inn par dc nouvelles méthodes comT 
merci ale^, bancaires, agricoles, qui transformeront peu i peu la colonie. 

Lc5 eff cts de domina ci011 dtimrurent niais leur contenu, leur intensité 
mêiiie, vont cliangcr. Les marchands canadiens B çe trouvent dorénavant 
aiilmis: à une J o u b k  dipcndat?cc, celle Je  la mftropole, puis de plus en plus 
celle dc's rnarclia~ids can'~diens,anglais qui vont c o n t d e r  I'économir d e  Ia 
colrrn:~. La politique Econumiquc de  la métropole, autant q u e  Ies relations qu'ils 
y ont,  avantdgcnt ces derriierç et lcs marchands de la Nouvelle-France vont ~o 

trouver peu 5 peu déclasséç et avcc eux leurs employés. Dc plus, la m i é t é  va 
pcrdrc *in homogéniité, une wciéti: hn tan~i iquc  s'est juxtaposée à 1.1 vieille 
çciciété cnnadiennc, 1c.s affrontemcnts crciisants, çuuvent politiques, refléteront 
une réalité rlciale e t  une rhl i té  konomique nouvelle et atteindront leur 
paroxysme dans le mouvement révtilutjonnaire e t  Ics insurrections dc 18 37, 
I 838, ct k nouvcau statut constituriunnel qui en di.couiera en I 840. 

Deç événements qui ahraient pu effacer pour les Canadiens français Ics 
erinsi.quilncc.s cswnt irllcs de I 760, ct I'cspoir dépassait 1c.s pussibilitis réellils, 
vrmt débouclicr sur Icur u minoriation 8 au çein du Canada-Uni. Le rapport 
des forecs dhrnriqraphiquca ir:ternes au Canada 4R e t  l ' ho lu t im des colonies . . 

anglri,nmCricnines du  Sud qui avaient triujours favori@ Ics Canadiens français 
au euurs J e  ces 80 ans vont changer au tciurnaIit dr rS+o. La Consti tutirin, puis 
l'équilibre dtmograpliiquc, fnnt des Canadiens français, à partir de cette date. 
la minorirP qu'il; constitueront au Caiiada jusqu'à aujourd'hui. De p lus  ci'. 
nouvcaii Caiiada,Uni, dont l u  C!;inadir~is anglais oiit le contriile, va prrmettre 
tc lancement dcs pdktiqucs d e  grands travaux (ca~iaux, chemins de fer)  qui 
n'avaient FU Erri l  décidés auparavant à cause de l'opposition d u  BasCanada,  
r t  q u i  vtint doter Ic Canada des infrastmetures nfccçsaires à son décollage 
ée.c<inomiquc à partir dc la fin du sifcle. 

Nriiis allons d'ahnrd vuir l'importance qu'il faut  attachcr à la Conquête, 
pui: Ics structures caracréristiques d u  dii.vcluppcment du Québec de  la période 
:760*1840, et la situation nouvelle des Canadiens franqais, et cnhn la tri= 

finale di- cctte periude cswntielle de l'histoire du  Québec. 

+8 u Jusqu'en r 8 z 5 ,  le Haut*Candda faisait p l u t h  6sure de colonie du Canada 
inférieur, mais 1 par t i r  d e  cc nionienr, i l  pése d'un poids de @lus cn pIu5 lourd 
dans If comrncrce cacadien. b (Fernand Uuellet, H r l r o i r e  iconorn ique e t  s u ~ i a t ~  
Ai S u i b e c ,  176wrBjo  rrructurc cc conjoncture, prélate dc Robert Mandrou. 
Montrtal.  Fidrs. 1 ~ 6 6 ,  p. 13). En i 8 j 0 ,  la popu!atlon du  Canada oucsc (Haut, 
C a n a d ~ )  I'cmpcirte sur celle du Canada cet (B~s,Canada). 



L'importance Ir la Conquête de 1760 ne saurait étrc ni&, on peut 
sculem~nt iui donne]- un< place plus ou moins esscnticlle dans l'explication du 
rliadopl?rm-::it du Cjutbrc. hidrrnment.  c n  se situant du point de uuc des 
-tructurcs de produciion, il serait nnf d r  croirc que 1cs changements structurels 
.;'effcctuenr b:usqiienicnt, mais il y a tout de même des seuils de mutation qui 
perrjiettent i'apparit on de nouvellu structures, et 1760 constitue un point 
tournant. 

L'impcirt;ince rle cette dntr ne fair aucun doutc ; ainsi pour Guy Fré+ 
gault : *La guerre ru i  amena cn  r76o la capitulation du  Canada et, trois ans 

plus tard, sa cession % la Grande-Bretagne, constitue le fait le plus important 
dc notre histoiw a 13t cet évhement a I'ailure d'un d é ~ s t c e  : 

T I  je traduit p:r le démeinbrsment de Ia Nouvelle.France. le passage du 
Canada dxns l'empire britannique et la naissance d r  la c Pmvlnce de 
Qui  bec B, œuv:c de la Pruclamatirin royslc du 7 octobre. I 763.. . L'ardeur 
et Ia dur& dc ln l u t t c  incliquent jusqul;i qi!cl point le Canadi1 était  
constitué p u r  vivrr ; dans quelle mesure aussi il reconnut c t  accepta la 
nécessité de rérisicc au?; forcrs qu i  sc Iimiaient pour le disloquer. 11 ne 
sc laisxra pas conquérir ; il se fit écraser sous lc nombre ... A u  terme de la  
guerre de la C!onquètc, c'est un livrc qui se ferme. L'histoire nz conT 
tinuc p a ,  elle recommence. t'ne évolution a'arrEte. San.; doute repart, 
clle, mais pou1 épougr Urie tellr courbe qu'elle constituera 
mc'iit unr autre étolution. Ce retuurnernrnt des choçes n'est pas difficile 
à constater 

C'E~ en dLfinitiuc tout l'équilib:e et Ie dynamisme d'uni. société canadienne* 
françaix qui sc trouvcnt atteirits. comme en fait foi ce texte a s %  long mais 
r rés explicite : 

Peuple que lc cornmercc avait formé, qui avait vécu du négoce plus que 
dc l'agriculture, qui avait trouvi à la terre si pcu dc a charnie > - Ic 

mot est dc T ~ l c i i  - qu'il fallut ver: 1750 élaborcr une 12gislation rigou- 
rcusc pour enrayer l'exodc rural. Voilà maintenant les Canadiens qui se 
rr'plicnc cur Ic sol e t  qui, lorsqu'ils rentreront dans Ics vilies, y revien. 
dront coinine des immigrants. Aprés avoir vécu sous un gouvernement 
dc type militaire, avoir foiirni des capitaincs e t  des combattants à toute 
la Nouvcllc~France et même i la mi.tmpole, et s'êtrc fait une réputation 
dc K belljqucux m, on verra ce groupe humain, et à plus d'une rcprise, 
unanime sur un v u l  point, lui toujours si divisi : le refus de p r t e r  les 

q y .  Guy Frégaulr e t  zoll.. Histoire J r  la Noirvellc-France, vol. p : In Giierre de la 
CoiiqtiFte. 1754.1 760, Montrkal et Paris, Pidea, 1966, p. 9. Des historiens comme 
Michcl Brunet ci Maurice SPguin ont sur ]a  Conqu:te de 1.160 un point de 
vue comparabic à celui dc G. FrépailIc. 

Une écononiie i Iibher 



arml,s. C;lpablc durïliit un siFc1c LT derni dc donner naisunie à de nom, 
br :i:.ics Equipc.? rl'or<,iiiisntc~ri, .'i la fois ex ploratcurs. d i~ loma t  cs, b r ~ ,  
seuis dr, grandrs ;~ffnir.s c !  scldats, nptes à nicitrc Fur pied l'administra, 
tion. I'cxploitniirin r t  1.1 dft'crise dc tcrritciircs immcnscs autant que 

, , ,, , 
vnric?. In  su;:cri: ranac!i8:iiï,: m o n t r ~  ra tout coup un rmh:irras extr:mc, 
r:irnt p,!riiblc ;i paiircoir rn:r-ic i Wri organisaticin In tér ic~r t .  En virité, 
1 , ~  Can.îdir 117 ont  çl i  :II?+. . . En f:iit. i i r i  miirtcle :in;lni?. s'çst rcfrr.rrnp sur 
Ics Canndiciis, çnn5 polirtaut qu'ils sc iondent en lu i  car il s'est créé 
(antre cil?; c t  11 sz d$vclop1ie s:ins eux. Leurs génir~tirlns se succ2dcnt 
tlfsornnis d.ins un ci7,pirc. dans iin continciit c t  Jans  un fitat brrtaiini- 

que Rr:raiiiiiqueq !CS institiitions et Ics réalitt!s Ecrinomiquc~ au milieu 
der-quel l r s  lzur i h x i r i  :iicc c'f cnulc F::t:fl iinciit f tr.1n~6n.s. Ifs  arrxi turcs 
sucin1:s qui ?: for:;;nt autoiir d'eux er au-dcçsiis d'eux. Et  lrur priipre 
arm;itiir: %.ciii;ik ;iynri: ;t: ~ i ? l i i ~ q : i i t  en rn21:~: tcmrs qur ~ccoub,: sur ses 
b n x ~ .  ils ne fnrrneiit plus qu'un ecidu humaiii, clSpnrcillé de la clirec, 
tion ct des inriycns sins lc~quels ~ ! s  ne sont pas i rnhnc. de concevcir et 
de inetrrc cn icuvrc 1:i pliliti'tiie cr l'éçoriomie qu'il leur faut. Les cond 
çolationî qu'ils elirr~hvnt nc. leur doniicnr pas s r  qu'ils n'ont plus. Leur 
ïontlirion ne r i ~ ~ l t e  paj d'un choix qu'ils auraien1 fait ; ils n'ont gulirr 
CU clc L-hr~~u . <.ile ctr la roi:sécju,-ncc clir~ctc de l ,t CunquCt,. qui a dis- 
loqi:é lci!r i ~ c i é t é ,  supyrimt Iii urs sailres cc ritTzibli lrur dyiiarni?mr inter* 
lie, ci Sieri clu'elle 5'ach:vc en eux :'O. 

Et Fr+ault rcfu.;c pciurt;lnt l'irnac:~ a a:;i la fois mri~~eil lc .ux,  édifiante CC 

5cimni;iire di1 1 I!:imc f r ; ~  [i;nis i: T I :  : ,s il ne peut rcfiiricr >on pcçsi:iii5mr: dc.vant 
la srs:ifiE ~nnn!iq.~rine,frani;~i~c cl;!i siinivra, cinicture démolie et jamais con- 
verin!i::rnent rclevi: >, c t  w10n une fipinior; britannique, Ics Canadicns consti- 
tusrit uii groulir hiim:iin rr briG en tant que peuplc a .  

S:LM d i  iciln dout:. 1'1 C:r ,n~.~iiEte coii~titue unc. riii!tntirin d:iiis Ie d>velup. 
y~~c icn t  Jii Qutb;i, 6 t c;rtiiiIies stnicture;, pouvoirs clil tlEci~ioiis, rapports dc  
for;,:s sc retrciuvero!tt encore auiriurd'hui dans l'iiif>riririté économique dtr 
Cariadiens fr:in jais, mais cela aura.t.il suffi si les évinementç, I'histcire des 
deux .s+Cclcs yii i sui-:rnrit ri'y nvaient inntritiu& nusji ? L'icliec dcs irisiirrzctions 
de I X ; l  et I 8 ;? ,  Ire, st2ci1t.i co i~~t i t~ i t ioni i~ '1 j  de I 840 ct dc 1867, I'hé,:2rnoni; 
polirique et Éco1ic9niiqi1t de  la Grantic-I?rrtagnc, piiis cclli des fitats-unis, 
lorsquz la Frni:x ri'avait qu'un k l c  secoiid. mute5 CS situ:ltioiis internc'.i ou 
intcrnationalcs unt contribue à faire de5 C;in:idienç franqais et de Iciir écoiioniie, 
ccllr d u  Québec. ce qu'c.llc est. 

La Conquiic cnnstitiir bicn ui i  point tnurr;ant d;.cisif aux yciix de 
noinhi ,.LIS (ihsc i.v:it; l;rs et hi7toncns : cc l a  Conqli;tc ;L tr~insfir; la dipcndancc 

jj! 



comrnci~ialz du  Cannqla di* Paris à Londrw Ce chnrigement 15t Jes marchands 
bn tanniquc~ ,  griiii à lcurs relatklns iin Anglcrcrrc., 1cs iristruments cwnt ic l s  
du commerce rt Jc !a prospérité dli ln iolonic. Ils prirciit lc contrble de Ia vie 
Economiqne. '' B Er 1i.s r:iult,its dc Ia Ciinquête g r o n t  perceptibles aux 

yeux d'rib~crvateurs r e  qualit;. iominç Alexis dc TucqucviIlc qui, en 1831, 
constate : a ... 11 cst t icile dc voir quc les Franqnjs writ le p u p l e  v,iincu Les 
clasje5 riches appar r ie~ncnt  pour la plup,irt i la race angl~isc.. Ics eritrcpriws 
commcrcinlcs sont pri.rqnc triutcs ciitre leurs mitins, c'cst vraiment ln classe 
dirigeante au Canada. jZ * 

P;ir aillzurs, a si I'Gviinement de la CunquGtc a EU  CS conséquences qu'un 
lui suppose, lc phénoniéne dc la cCsistance des mcntalitis y trimve son explicas 
tion totattr " 3, et cett: rzsistancs des rncntalités J marquC le siècle qui suit la 
Conquête. 

A travers I:i gut:rrc ùc Ia Conquête, Ic Canada perd I O  ooo Iiommes du  
fait dc la gucrrc nu f e  I'émigntirin. L'exode touche ciiviron 4 ooo pzrsoiines 
dunt 2 ooo soldats, le reste i t a n t  constitué d'une pdrtic de la noblcççe. cirlle 
qui se wntait  encore ir~nçniçe, d'officier?, d'administrateurs coloniaux et des 
rnarciiandd les plus importants ". CES chiffres w ~ i t  ~cinsidérablcs pour unc popus 
lation totale de Ti> ooc Iialiitnnts. La Conquête critrainc nua i  la faillite d'horn, 
mes d'affaires canadielis qui. n'ayant pss voulu émigrer. sunt conpts de leurs 
fournisscurs français, tléfi voriks par rapport aux fourn isçeurs britanniques et 
auir marchands ing lo~hones ,  d c  plus, le manque dc cr;dits e t  u n  favoritisme 
d t i  administrateur,. hritnnriiqucs jouertint contre eux ". 

Dc là un repli vcrs I'agrieulture, le clergé et Iris profcsçions l ik ra lcs  : 
dl Peupltl vaiiicu ct coriquis. les Canadiens franqais se virent arrachtr tout le 
commerce c t  I'iridustric naissante ci  furent  rcjetés vers la terre. L'on assisce 
alors i ce phkriomènc siiigulier, r e~ idan t  près d'un deini,sikclc, de la diniinu- 
tinn de la population iirb;iine ?unrid s'accroissait I'Elémeiit rural ... En I 765, le 

r E d p r  Mclnnis, Cilnada . A Political a i i d  Social History, Toronto, r g47 ,  p. I 3 1  

(citi par J TC. Fa-ardeau, u L'origine et I'asccn~iiin des  hoirimcs d'affaires dans 
la société can~dicrne,frsnça:se 7 ,  Rccliesches roc io~aphiques ,  vol. 6, nd r ,  Jan+ 
vier-avril 1965, p. 3 4 ) .  

5 1 .  Alexis de Tocqueville, E i r v r c s  CO-rnp;ércs, sous la direction dc ].,P. Mayer, 
Paris, Gallimard, iléceinbre 1957 ,  t. V : Voyages cn Sicile cr d i i x  fro1.r-unis, 
p .  2 I D  (cité par j .*C. Falardeau, c L'origine et I'ascznsion des hom:ncc d'afTai, 
rcs dans la suçi>t': canadlcnnc-(raoqaisc. 2, Rccherckrs sociogrdphiqircs. v*!. 6, 
no I ,  janvier-avril rg65-  p .  3 5 )  : c l .  égalclnent fucquei i i l le  au Bu-Canada. 
pr;'ciité par J a c q n ~ s  \'allfc, Montreal, Sdition,~ du Jour, i 971, i 87 F. 

5 3 .  Fcruaod Oucllet, 1Iis1,.irt icunurniqire et socrzlc du Xiiébcc, r760 , iRfo  :  truc, 

LuTc et ronjrncLirre p. 5 5 %  
5 4 ,  D. Vangcoia et !. Lncourciére. Histoirc r ~ ~ q - r g b F I .  Muntréal, editions du 

Renunvcau pédagri::ique, 1968 ,  p .  r93. 
55. Comité de docuin.:iit~tion d u  Parti qu ibko i s ,  :a Sortveraiilcri o t  I'ecu~iuniic, 

Montréal, edirions du Jnur, mars 1970, p. 35.4 1 



recensement indiquc Juins l a  Pruvinie 54 r i o o  ruraux (375) ct 16 000 c l t ~ d ~ n s  
( 1 ~ 5 )  ; cn r y ~ o ,  i zSoc i~ i  rur:tux (805%) c t  3 3  000 citadin:: (:or:) ; en 
r 825, popu1:ition rucalc 9878, urb;iiric II?& ". B 

Lz ~ ) r u c ~ s j u ;  dc. repli +ur l'agricii llrirc c t Ic. 1ili~rioiiiCni. de d21iosccssioii JL 
l i  ur icr )nriiiiic siibis par  I r s  i : ; ~ i ~ ; i t l i ~ l i ~  fr,iiiq,zis trriuvr*nr I L  tir c.ulirr.s.iir~n Ili plus 
sy5t:m.itiq~ic dnns l'opinion sclon laqucllc 122 C ~ n ~ d i r n s  fl >t .~ ic~ i t  r216gu;'s dc 
f'orct cn marge de la vic kononiiquc dc lriir propre pntrie. P ,~rqués  dnns uri 
seul secteur, mais nc pouvant y 5t)ourrirr inJi:Fininicnt, les C;inndieiis, devant 
I';tr.~n~~:r dk;; feriiiement inst~llE diiris tciut le reste de I'éionomie, :tdicnt 
rd i i i t s  i wrt i r  dc l'ajiriculture en wrvitcur dc c r t  étranger ". N En 
d'arguments numbrcux e t  wuvc'nt de qualit:, 1,i Coiiqutre, comme nous It 
vcrroiis, n'c5r pns considciée un;inimcriicnt commc un hénement  d'importaiicc 
~crinomiqut ,  mais cxanliiioiis main tcnaiit Icu stmctures cnract:ristjqüc; ds 
l'écoiiomic quCbkoi:c de cette périude. 

1. C A R A C T ~ R ~ S T I Q U E S  S T R U C T U R E L L E S  
DE LA PERIODE 1;60.18~4- ,  

Lc QiiCbcc va tout d'a bord cciniiait re u n  accroisscnicnt démographique 
coiiridérable c n  80 ans "'. D ' i n v i r ~ i i  60 ooo linbitnnts canadiiins-français en 
i;6ri. il nttciiidrn 160 ooo liahitniits dcint ?a  oao nii~loplicincs en 1791, c t  FIUS 
dc 6~10 ~ 1 0 1 1  h;~bit,intj  doiit moins dc ruu (ici11 ;inç-lopliones en 1840 Son 

csp:ice écoiiciiiiiquc s'élnrgi t il t lc' pcupl<iticn t déborde progressivement Ics rives 
Jii Sainr,L;iurciit c i  du Richclizu ; l 'arrivcc dzs loyalistes, vcnant dcs Etats, 

5 6 .  Jcan.Marc LCger, Q. Le  Canada  i n n ç a i h  i I J  i ~ i h c r ~ h c  dc sun avenir >i, Eaprir. 
n ~ r n i r o  spCcinl, 19;-r 94, août-sepceiiibrc 1952, p 1 ~ 9 . 2  j y  ; Fernant1 Ouel le t  
( H ~ < z r ~ i r t  écoriomirlue e t  sociale d u  g~ iéhec ,  i 76olh ' j r i  scriictiisc et ronloricrurr, 
p. S r ) .  iiute qiic le Qriéhcc ;tait à 7 t 1 , ;  rura! e n  i 7 5 4 ,  1 79% ci i  176; et i 
8 0 5  eii 17a.4 

5 7 .  Maiirice Sfgiiiri, < L a  conqiicte e t  la vir éçcinornique des Canadiens  i, iri $cor[o, 
mie  québécoise, p. ~ 4 5 , 3 6 1 .  Cet a r r i i i c  <uiisriru~. [ H I  résumé dc la thèse dc 
1'nutei:r su r  la N ~ I I ~ ! ~  c d a i d J i ~ * n ~ ~ ~ ,  e t  I ' ~g r i cu !~u~e ,  1'/60,r850, 

5 8  Kciiis raisunnoiis Cl'dpri.5 11'5 I I ~ I I L I ~ ~ C E  act i ie l lc~ de la province de Qiiébcc qui,  
c n  cc q u i  cc in~cr i ie  Icc ;ailcc dciist[iiciit pcuplscs, sont  rrst:cs scnsiblcment les 
mi.mes depuis cIi.iix !i;clr< 

59-  f tvol i i t iun d r  la populdtiun dc la province dc  Qtiébec a, 1.1 Ft-rnaiiil Oiicllct, 
Histoire icunviiiiqir< CI  aoc:ale dir guébec, 17lio,rR50 : s t r i i c ture  c l  conjonc- 
ture, p. 599, p ~ p h i q u c .  0 1 1  rcirinrqiiera quc  la pupuIaribn hritanniqllc q u i  n e  
r c p r é t ~ i i r n : ~  peiidaiir p r i s  d r  70 ans  qiic 3 à 4 %  di] tutdl n e  prendra  vrainient 
de I'arripleur qiie vers 1 8 2 7  uù elle coirlmcncera .i se s i t w r  en t re  r o  e t  15% 
d u  total ; I'éniijiraticin canadier ine, f rançai~e vers Ics Etats-Cnis sriparaît  déjà 
vers r 8 - O ,  elle vâ  prendre  iinc ;inip!cur c rn i s~an rc  ct ninintciiiic ail lendemain 
drs incurrections dc 1 8 3 7 . 1  8;s. Lcs i , iux d<  n,it,ilitC Oiictiicnt auiour dc  j o  o j o o ,  
so::veiit enrre 50 e t  5 5  O / o o ,  tandis qiic les t.ilix de mur r~ l i t i .  vu:sinent 1 5  cr 
1 o0,'u o. 

Les i t a / i c ~  dii dii.eloplii.nrent dii ~ t i L ~ b ~ c  



Unis. e t  dcs immigrniitç va prumouvuir Ic puplemeiit des régions de la Gaspé. 
sic. "', dc. Sorel, dcs Chntons de I'Est c t  de I'Ouraouais. Par lcur peuplement 
privil>cii pour Ics anb lophorics e t  leur tcriure de tcrrcs particulière, les Cantons 
de 1'Eit ~onslilurront prcsque une nouvclls province dans lc Québec, zt pro* 
vriqucr~int rirri;ntion clcs Canadicils francais qui ne pourront bicntôc plus se 
Ijmitcr auu terrefi du riçiine seigneurial qui débordent de population. 

LL-s villcs se délelrippent lentement et en 183 I ,  Montréal égalera Québec 
nl:ec 2 7  ooo Iiabitant?. cIiaeune, Urie demi+douzaine de centres w situent alors 
critrc 1 rion rt 5 ooo liahitants "'. Au murs de la p<riode r760,184o, le contaet 
avec l'Ouest va se perdre pmgressivemcnt, la frontière politique avec le Haur. 
Canada prtndra une plus grande irnporta~ice, N les bases terres du Saint- 
Laurznt, czrroir dcs Canadiens frnnçais, deviennent alors Ic fondement terri, 
torial de leiirs aspira :irins écr inoniqucs, et cultureIIes " w mai.: dc, 
ineurent un  a espace cconorniquc dcirninC '%. 

b) De i'éconori.ic Jt.5 f~urrures i l'économie du bois 

Au début de la pcriodc ct pendant quclqucs déccnnics, 13 produition zt 

les Eehanges ne préçtntent p , ~ s  dc ch~ngernents cnractérikç dans Ic type de 
riches= sur lequcl pairtent les trG~ns;ictir-iris ; il s'agit toujours du hl: et des 
fourrurzs dont l'effacrmcnt n'aprarait qu'au cours clr la dlsennic r S o ~ + 1 3 r = .  
Les fourrures qui cor.stituaicnt Ics trois quarts dcç cxpoitations en r770 n'en 
reprétcntent plus qu: 10% en 1810. Le rommerce des fourrnrcs pour le 
Quéliee prendra Lri cil i 82 I dvcc' l'dlisorptiuri de In  ccmpagnic du NorJ Ouest 
par la compagnie de 1i baic d'Hudson @'. 

Le Qii:heç r?s[Crd cxpiirtatcirr dr- blé jusqu'en ~ S j j ,  il l'$tait depuis 
1700, puis srra toujuurs d:fititaire par la suite Os. A partir d u  blocus conti, 
nental en Europe va #:c dtvcluppcr le commerce du b i s  et les activitis qui en 
dériverit, et 1'exploit;itir-in du Iiois dc vient ~usqu' i  I 84 ri I',ictivit( pripr>nd;rantc 

6n. W. T. Eastrrhruibk e t  Hÿgli G .  1. Airken, A p p ~ o n r h e s  to Canodinii  Eronomii 
History ,  Toronto,  Maciriillan, 1956, p. 150-151. 

61 Louis Tro~ier,  e Ida genèse du réseau urbain du Québec 3. carre 1 ,  Rechercher 
w c ~ o ~ r a p h i q u e s ,  iiuméro spécial, vol. g, nnn 1.2, janvier~août  rg68, p.  23,;2. 

61. s Les Irontiéres 1.racces cn 1 7 9 1  entre le Haur  e t  le Bas-Canada deviennent 
donc pour une pir t ion énorme de  la population une r6aliré. non pas seulement 
politique mais i-ç~noniique cr culturelle. 1 (Fernand Oucller, H i s ~ v i s e  Cconorniqirc 
r r  j~>cralr d u  4ui:bec. 1760,1850 : SCTtUtUTe et conjonctiric, p. 179) .  

63. R Mandrou. Prtlace, in P. Ourllet, Hisloirc écuriomique et sociale d u  guébcc.  
r 760,1870 : srruc. iLre e r  cnnjoricr~ire. 

64. Nntl VaIlcrancl, <: Histoire des faits  économrqucs de  la valléc du S a i i i ~ L a u r e n t  : 
1760.1866 >, iri I k o n o r i i i e  québécoise, p. 53. 

69 u lusquien 1846, les tarifs prGfCrcnticls &Ur Ics blés furent à la hiise des progrès 
agricoles du Canida.  M3llicureuseirienc, Ie Québec f u r  incapable, en  rarson de  
1s crisc que travvrsc son agriciilture p n d a n c  la prc!riière inoirii: du 19c ticcle, 
d i  rircr pruiit de  çertc a:luritiun favorable. a (Feriiand Oucllet, H i s t o i ~ t  écoiio, 
miqiie cc sociale l u  a j i i b e c .  1760.18j0 : ~rruc1ure et conjonctir~t ,  p. 1 7 ) .  

U n e  i cunomie  ci libires 



n En I Pz8 ,  13 villiui d c j  cxprirt;itions du  Qucbtc nc rcprc~entait  diijà plus que 
; i ,.F$ dcs c ~ l i u r h t i o n s  glol~alcs. Fait plris iinport~rir.  Ic bois était la çompos 
cantr fond;imcntalc d e  ccttc proportion. a, 

c j Ajfirrno~ion continue d'une bouyeoisie mnrckcinde 

Ai:lsi. du  p i n t  cls vu,. d u  typz cl';ictivit> écuncimiquc prkpond2r~nte,  
115ri nih ri,pr;sc'~'tt' pas dz ruptiirc. mnis il cst tout de mcmr surprcnant que 
s'il yi'y 3 p,is CU di  ehn~lgcmcntç i-ccinriniiques notahlcs, l'on trriuvc apri.3 1760 
ilne Ixiurf;~oi.;it: ccimmcrçan t e britniiniquc qui ri'aurrii t PLis C U  a n  équivalent 
rivant wttc date cn Nciuvelle-France, ou quz l'on p u i w  faire gncf au Icnde. 
mnin clc In Ccinqiiête à une b u  rgeoific CO na;liennr-françniçe (ftirmée parait,il 
d,ms cerrc cunjr.inrture nouvelle) dc n'nvnir su accorder suffisaniment d'at, 
trntiori à l'iixtcnsion dc çr7s relations. av<i  l'Angleterre fifi. 

Fuurqurii en i 7ga Ics lmurgeciis d e  la ctiinyagnie du  Ncird,Ouest auraient- 
ils rcnu le linut di: p3vm? à M~)i l t r t a l ,  r t  pourquoi lz nièmc commtrcc dcs four. 
ii:rt-s nurnit-il r:ipport;' - i  pcu cn NouvzIle~Francc ? N'y a,t,il dc eapitaii:rne 
rli;'aniylr-i~s.i~r)rl ! Fourrant 11n hi~ tor icn  nffirmz quc B 1'Pcnnomie des fournircs 
~iroii t z davantage aux méiropcilitains qu'aux coloniaux. En NouveHe,Francc, 
Jzs iirdiviclus ont  pu y trriuvcr des bénéfices intf rcss~ncj ,  mais non u n  groupe 
: c l ~ i : i l  qui, ccinccntrant les rapit;iiix c ~ i t r c  ECS mains, aurait  à des inves. 
tiçsi-mcnts dnris Ics autres çcctcurs dt: l'écorinmie. > Cela viendrait, paraît,~l, 

< ce zoût çhcralis; Four les achat3 somptuaires qui, tout e n  grossissant 
d'unc faqon dt'-mesurée 1t.c iniportatiuns, ?.ppnuvrisçait les particuliers c t  il etait 
ritist;iclc :!II J;vcIuppernznt d e  la petite i n d u h e  nrtisnnale O r  3 i la diffkrence 
du colon anli1,il.i qui aurait I'rçprit cl'+argne ; pcut-ori Ic croire quand c'est cet 
-prit d'épargne quc l'on reprochera pluç tard au CanaJien i'rdri~ais. 

d j  Unt. éciinorriii. coloniale daris I'Embire bn'tannique 

r i ç o n o m i c  dc In  ptriudc 17r i f i~rR~t i  d;meure toujours iine écnnnmie 
eo!ciniale, crimmr c.7' font foi Ics iiistnicticins royales au gouverneur Murray : 

Et e'est notre uolr-iriti fcirmeiie et bon plaisir que, mus aucun prétexte, 
vous ne doririic: votre sanetion i aucune loi nu aucunes lois autorisant 
I'itahlissernent Jr niariufaeturcç et l'exploitation d'industries nuisibles 
ou préjudiciables i cc rciyaume, et eela sous pcinc d'encourir notre plus 
qrn.id d2pIaiçir : e t  que vous lissiez tout VI irrc. possible pour empêcher, 
cl<courag,r toutes tentatives qui priurnicn t Pcrt: J'tiriger d e  telles nianus 
fn,turss ou clc fonder dc ttlles industries ... '" 

66. F c r i i ~ n l l  Cluellcr, Hisrc : rd  iiiinomique e t  sociale d u  g u i b e c ,  1 ; 6 o , i R g o  : st~uc.  
T i u e  e l  ~ t ~ i i j o ~ ~ r i ~ ~ ~ c .  p. 77. 

6 7 .  Ibid. 
68. 1 b i d . p  1 9 ,  



h i n d  rcs trrit'i c t t c  politiquc ainsi quc Pinterd iccion de la çc!ntn.bande 
sans pouvoir faire pl:cr ses colonies d e  la Nouvclic-Angleterre. L'indCpendance 
amilri~;iine aura pour  cffet d'inttyrcr plus frirtemrnt ilr Qiiébcc à I'Empirc e t  
furcrra à composer aJec les Canadiens français (97% d r  la population d u  
Rris,Crinada e n  1791) d e  faqon i cc que les colonies lopalcs n'aient rien à 
envler aux Eta t s , ~ n s  Cependant, iricme après leur indépendance, les 
Etats-un15 vont encore intcnsificr leurs rtlationu Avec la Grande,Brctacnr. cr 
lc Québec apparaît jusqu'i 1840 comme un parerit Fauvrc dont  I'éccinomic est 
concuircntielIe de csllc des Gtats-unis. A piii-tir d u  niil~cu d u  siiicle, il mmT 
mcncera d subir fo r tcnen t  l 'emprr~c airicricaine. Mais tout a u  long d e  la pé, 
ricidt i 760.1 840 Ie d21~eloppcment ct :c rythmc d e  c ro i sanm d u  Q ~ C b e c  wront  
sur tout dépeiidants J e  la Grande+Breta gne :O 

1. LES D ~ B U T S  D'UNE DOUBLE DPPENDANCE 
ET U ' U N  DUAI.ISME SOCIAL AU QUEBEC 

Dan6 ccttc conjmcture internat ionalr: ct cettc éctinoniic coloniale, que 
devienricnt Ics Cannd:cns franqais au  sciri d'une économie qui sera p r e q u e  
cotalemcnt contrô1;c pdr JCS Brit~nniqllcs, quinze an.. ilprès Ia Conquête, 
par d r s  Britnnniqiies qui rlrprssentent tout au plus 37;: J e  la populatiori : 

Lt. Canada f r a r l ç a i s  bien que nioins s n a b l e  au  progrès ne s'crt pas 
enccire r4fupi;i eii 1760 dilrrji-re Ic mythe d e  szi vocation agricole. Toutes  
Ics adapt;itiiinç, à c o n d i t i ~ n  qu'11 le vcuillc, lui a n t  permises. Aueiin 
changcmcnt rna'enr n'eat inrervcnu potir h r i x r  ses forcts vivcs. LP 
crimmerce des friiirrures. l'agriculture, lcs ptchrries constituent toujours 
uri univers dans lequrl i l  a ;ippris depuis longtemps i se mouvoir Iibrc, 
ment " 

Ainsi, Ics Canadiens f ri~nçais n'auraiciit p;is vriulu le <conornique au  
lendcrrinin d c  In CrinquAe. II est permis d'en douter. 

a) La bourgeuisie canadienne,franguise perd Ir contrôle de I 'économ~e 

L,i,,n, la parcilc aux marctinnds canadienb-frnnqais dc I 831 : 
I l  e5t naturel d e  supposct que d;inç une colonie l'affluence des etTitaux 
de la mitr~ipule dnit jctcr le haut ctiiiimcrile critre les mailis dcs nouveaux 

69. Il iauc noter aussi q u ' l  d e u ~  reprises, eii 1775 et  en I S I  2. Its Canadiens fran- 
?dis, rnfme s'ils i ic  Ic [OI>I yii 'avcc UII ScnLinicIit p d r t d ~ L .  r tpouser i j r i t  
iiivaaicin d c e  u. ALI iricains 7, et wiivrroiit  !e r f ~ i m c  br i tsnnrque du Canada 

70. Les PI IX agricolen du Qukbcc ont Ta i::Cnic evolution, d u r a n t  Io F C ~ ~ c i d ~ ,  que 
ceux d e  13 Cr:in~lc-Drccagiic mais :;alement de.i &r.~is,L!nis e t  dc l a  Frnnct: 
(Fernand Uii<llrt, I i i s tu i~e  économique e t  soridir dri $uébec, r760,rSjo . rtruc, 
ruTe e t  con]o?icrure). 

; r .  Ibid., p .  27 
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vcnus, pour peu que les luis favuriseni I I ~  rnr inr~~ole ; c'est cs qui est 
arrivé d ~ n i  cc pays aù par  cuit ,-  de 1,i nfcessit; de tirer prcçqus tous les 

;i rticlcs dc cisinmerce de In C rnndc-Rrctagne, les ioiniricrqants vznus de 
is: pays nyant seuls dcs relations i la murce rnanufnctnri>rc, e t  une uni& 
d e  lang;iyz ct cl'liahituclc~ avec lcs produçtcurs, c int jusqu'à préscnt 
:~cçnpnré l'imporiatirin. . Nos  adverçnirrs ne sciit pas clc boiine foi lors- 
qu'il? nous rcpnichznr notri: pauvrcté ct Ics difficultés que nous ;prou- 
vons ... Nous ne p l l i ~ ~ r l ~  pas à la mtmc wurcc ; nous n'avcina aucunc 
protcctinn tiors d u  pays : noiis ne nous servons pns dcr capiraux h a n ,  
gCrS pgur ncius c n  î rk r  f ~ ~ i u ~ + r n ~ r n ~ s . . .  Ni~ii:r pnrviçii:!ric.in.; Iiicntut IL 
 voir unc  riinrine rnarchandr nous et rnrinceuvr& par d u  Cnnadicns ; 
nous part,~:i,rion~ In rinvigatiqn du flciivc nu moycri de vriisxnux- 3 
vapsur ; iiouc ;iurioiis nos bnnqiic:. nos cornpagnizi. d'nsçurancc ; Ir parti 
qui s'opps: coristarnmcnt aux int>r,:ts iics h:iIirtnnts ciii pays SC t r r~ i i v r r a i t  
;ilors yriralyit e t  r;Juir 3 scs force3 rCrllcs ... Quc le I i e ~ o i n  dc. Jéhnucti~.i  
priur notrc jcuncssr ï;iiîaJirnnc. <olrinicncc 3 cr hiirc sctiiir ci'uric rrinnière 
.il.irrnnntc. et qiic ~i nciv ne  nriiis empressons d'y zpyartcr r e m S c  en 
lu i  ouvrnii t In carriérc t t c n d ~ i c  J u  crirnniirrt- l'Aducatirin rjui cornincnce 
i devi-iiir un Iicpoin pour elle, ct qui f,iit dcr progr;is rapide<, s'Ercindra 
 CU i p~.-:r faut? d'alimrnt5 ct dc. rnctiii: ; rin crairidra mêinc dc f;iirc 
inctrgirc' cnfants pnrce rlir'on nr  murn i qiini lcs dcttiner aprc's leurs 
tituclcs ... 12 

Mêirie Iorcqut. l':ci>nr?mie e>t dcvc!iuc plus flijri~<,intc. Ics Cnri;idicu~ 
iraiirais iic :niirnirnt pas cn proficcr : 

(''c~t :1(1 Ç C P U ~  ~ I ~ I I I C  J e  ccttr crinjonc-turc c a r n c t ~ r ~ k e  piir l'cupansirin zt 
pnr I'appariririn dc nriuvellcs formcç d c *  misc e n  valeur qiit  5't.st ftnblie 
cc qut l'nn n appel; p:ir la ~u i i i i  l'inf'irikli.it? 6conoiriiquc d ~ s  C:;in;idicii!: 
irani;.~ic; Toiit çcla n'a r i in  dc mnchi;iv>liquc. DC.eormais ori nc peut plus 
idcntificr lc QiiCbzc :)LI C,~iiad,i .  Tciut ~c p a w  ,lu dEbut d u  19r- si?clc 
cc-imnic. ci Ir Qu~ihcc çr rep1i;ii t clouiourcii:r nilmt Fur son tcrniir. C'cst 
In pirinrlr I A  plus sonrbrc di- I'rritrcprix i.insdirnric,frnnqniss ; c'rqt 

nusçi In  p l ~ i j  nriirc clc snn agriiultiirs . Le drnirie du  QirCl>cc rural qiii 
JCliute nu cour= Je5 cti;ingcmciits i tmcti : rel~ du dl'hut J i r  rgc  s i i i l r  
SC riri.cisc i l'int;rl,-iir di. iiittc zoiiioncrurr clifficilc drs année5 I R I ~  i 
i R y o .  Trk mnl rcprhcnt; ;lu nivcnii d c  In grcincle L,ritrc.ptiic coirirricrciale 
ct indus tri cl!^, aii niccxu dcs inslitutions b;inc.iircs, er inhih: par ln  crise 
;iqr!colc. 1 1  n tcndance :I s'.iccrochcr nu plss?. i 52 réfugier cl:ins l'rxnlta, 
ticin cls >r> iriallicurs et 3 chcrcher un2 siilutinri politique i 

- - Inqiiittudc é c u n o ~ ~ i i q u e  ( 1  h l = )  G u y  Frégault et  M d r c c l  Trutlel, f I ! s i o i r c  d u  

Canntia par l e s  i c r l r s .  t I : l f j 4 ' 1 8  54, hloiirréal c t  P ~ r i s ,  Fidça, 1969, p 187. 

Les C : r d , h ~ ~  CIIL d ~ : ~ . c I ~ p / ~ ~ r r ~ c n t  dl1 q ~ b E b < ~ '  .: 3" 



qui tenaici~t  av irit triiit :i scr ~ t n ~ c t u  ri:> éc(11l0rniqucs. S D C ~ ~ I C S  et mcn- 
t1Ics 73. 

C'cst dc cettc facon qu',i i-tt aiialy&e la iiouvcllc < k t  rlouble Jipcndance 
colriniale q9c v i v a t  :es Can;idieiii: fra n ~ a i u  i l'égard d c  In Gra nde-Brctagne 
r t  des marchands ;inglo.cnnadicns. 

Ccpc.ndarit, p1u.h que de I~ i sse r  aux Cinadien3 franc-iis l'uniquc rcs- 
ponsnhilité Jcs diifict ltéc Economiqucs encourues, iious pr:férons crinsidll.rer 
d'autrcs faccttc.: d e  l'icoiiomic d,- la pEriude 176o+r6sr;. Lc.: activités éconw 
miqucs dnniin:intL-s sc. rcflEtcnt clnns la stnicturc des cxp~r t :~ t :nns  ni1 le5 four-  
rilrirs reprkcntciit  767: e n  1770- j1.47; en I 788, e t  e n  1810. g.:%- alors 
que Ir: bis reprkentc 7 4  ?b ~t .. le r produits agricoles, 14,670. 

Mais avdnt même qur, ne dkc!irir n t  les fourrures, !es Canadiens f r a ~ i g , ~ i s  
;tritirnt étC ivincfs de cc t tc  aetiviti.. source d'enrichissenierit qu'ils ne pourront 
retrouver arlleurs. Dé,: e n  1767. les Canadiens francais qui ont 87,r% des 
effectifs ciimnierçants :t 85.274 des canots nt. financent que 43,27c Jcs expé, 
ditions. En 1775, les Canadicns français n'équipent que 51% des canots e t  
421f& d~lq hntrauu ; cn 1778. 3876 dcs canots, e n  1779, 18%~ e n  1782, 3 1 %  

seulement. En i y o ,  I:s CaiiaJiens français n'obtiennent que 26% Jeç permis 
e t  n'équipent plus qu; 7 7 ,  dcs bateaux 75, Le5 Canxdiens francliis n'ont plus 
le pouvnir knnoniiquc qu'ils nnt perdu progrcs-ivcmcnt du  fai t  des cliangc- 
ments survrnus dans 1: pouvoir pci'~;tiquc au moment d c  la Conquête 

Les Canadicns f rnnqais nc se retrouvent plus que canotiers, portageurs, 
cnureurs dcs hnis '", ecmmi: riu traiteurs dépendant< der; marchand? canadiens- 
anglais, de cettc iinirii:ration britannique qui, jusqu'en 1783, n'aurait pr;lçentl! 
s d u  point de vue nurlfrique qu'un apport secondaire. très actif si l'on vcui, 
mais au  total ncttemcr t insuffinnt - -  .a. L'histoire dc l n  I.l'nuvellc.,Françc n'a.[. 
elle pa.ï prouvii. suffi:;~n!mciic qiic.. ~ P m e  5an.i cct  a apport B, les Canndiens 
français auraient pu l i n ~ p é r s r  a u  mninç autant,  e t  garder I'iriitiativc d'une 
pnrt pIus considérable de leurs atfaires, e n  ne supportant qu'une dépendance 
coloniale au lrru de deux. 

h i  '\Tnissr~nce et ossensi on d'une bourgeoisie ccmodienne,angloise 

Quclli' est 12 siti ntinn unc  gi.r.>r:ition r i p h  la Conquêcc : R. en I:Y:, les 
marchands e t  cciiriincri; ints d'origine anglaise ne représentent cncorc que 13% 

73. Fcrnand Ouellet, IJrstorrt iconomique e t  ioc ia le  dtl  %uCbcc, r760-1350 rtruc- 
tiirc e t  crnliincture p 2 ~ 2 , o  

74  Ibid. don t  4 7 - 4 ' I i  cri bois d c  tu? t c i  sorLes, rp.77n en potasac cr 7,4% en 
iiavires vcndus 

75 Ibid.. p .  104'1jg 
76. I b i d ,  p.  178  . 3 8 . ooo courcure des bois vzrs 18an 
7'7. Ibid , p. 140. 
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des effectifs engagk dans le ~~~~~~~~rl d e  la ville de Qui.bec. En q u ~ l q u . : ~  
annfes, ci.t Eqiiilibrc: sc rnodih~ eon~idérablerncn~ : 4; C e ,  45 T,, 4 7 5 ,  cn 1745. 
r q i i 7  c t  rFlri j .  Cc5 chiffrcs ne rcflètcnc p o u r t a n t  pas Iii progression des Britan- 
niques dnnç 12 wcteur  d~ grand cririmercc r Rsppclons que lcç Britanniques 
nc reliriscntent alors qu'environ :, $$ d e  la ~ o p u l a t i o n  qu.lkcoiçe e t  quc leur 
pouvoir Cconomique nocs apparaît en con&qucnce consid;rable et dEcisi f .  

C.c?t sin; doutii aiissi un  d a n g ~ r  : N 11 n'y a qu'uiie faille à ccttc cui, 
r:se : cette hoiirgeoisic est forrnk e n  grande partie de  Britanniques. Rares 
sont les CacnJicns franqais qui K rangent parmi lcs gros nEgocinsts. ai Le 
J&quililirt: qui  rku l tc  pour la wci6tE quCbF.rniqr* va aviver les t2iiions entre 
Canadiens francais et Britanniquiis : 

... niesure qu'on approche c u  i g t  siézlz, ccttc classc mcjalc !la beur- - .  

gcnisie] rallie de moins en moins de  Canadiens f r ~ n ~ a i s  à ses u i v e a u ~  
suppi.rieurç La sta gnatirin dc l'entreprise ca nadicnne*irançaise, qui  n'avait 
jamais Etf bien vigciurt.use. est, apr i s  1760, un  autre aspect fondamental 
de c e t ~ e  évolution. En effet,  les CanaCicns franqais ce contentent de 
cuiiccr.trer leur3 effort; sur Ic petit ccin;mrrrP dc d h i l  e t  Ic pctit nt. 
gocl: 'O. 

c) Ur. d~ ia ! i smc  social 

Lt. c l ivag~ social ~t économique correspond à u n  clivagi- ethniquc, mais 
une franc? d s  la bourgcoisic, les Canadiens francais nicmhrcs Jcs p r o f c ~ i o ~ i s  
1IKrnleu. s'affirmer cn dchurs ct cn upposit!on i !a el.isse cles capitaliçtes 
marchanda cnnadic~is-iinglaiç : « C:rtte f r x t i c n  c1e l a  bnurgci-isic parait plus 
sn ih tc  at:x prohlémcs du poiivriir policiquti i.t aux id~rilogic.~ qui,  à l'éliriqiie. 
travaillent ]ES ;o~-iPti.~ c u r o @ ~ n n c ~  et 1i's l?tatçlllnis Nntionnl'sm~, li3i.r:ili~rnc. 
idkiu'i JCi~ir-srrit i~i irs ci ctiiir.ints rcit,iaiix r~ i ienncnt Sun attention. tlissns même 
inspirent 3:s pri.;es d e  position A". B I l n  historien qui interprhe la dasçc dit;, 
cc;iiitc dl. I r >  N ~ ~ i i v < l l r F r c  I.! cille. cix. la fÏri d u  I iI? siielc.. corniIic iiiiii ans, 

toc'r:iti~ foncii.rc, c t  noii cornnie urie clnsv de bciurgeois Eentilshrimmcs b r a ~ v u r s  
d'aff aircs, r t  nou5 pr6f>rrlns ~cttq- r1crnji.r~ iritr~rpr~:t,itiriri, notc quc << l n  substi, 
iution t l i .5  prcifc.ssirins Iih2ralcs 3 I'ancicnnc arisrocratie foncitrc criirirne d i t e  
de la scicihti. canadiennc+fr~nf .~ i s r  ri-n~ritiic un? c l c ~  mut.iiionr ~ c i ~ i a l i : s  fonda- 
rncnt;iIes dr, I1bpoquc @' D. 

Crttc hurycoisic  t a u n d i ~ n r i c , i r a n < ~ ~ ~ ~ ~ :  duL; proEc.qçinns libi-rait.ç c5t ctiristi- 
:uPc. cl? nq 8t.iircs. d'avccats, dc mkdccirici, d'arpenteurs. Au Qutbec  e n  1791, 

i R .  Fcriisr.~! Chisi!ct, Hiiioire e'con-irriiqiie C L  so:ri;lt. di4 Qirébcc, r 7 6 0 - 1 ? ~ 0  . * i ~ i i c -  
LILT~' e [  coi l l ( , r l t tu r f ,  p .  163 

79 1biJ . 7. 5 4  1 

00. Ib ld . ,  p .  5 4 2 .  
8 r .  Ibid , ! a h l ~ ~ i i  p fin; 



Ics profcssiuns tihtrnl:: rnsscrrhlcnt cnvirori rcio Canadiens frxnçais et 50 
;iiiglc,plii-Vncs ; t.n 181u rllcs coniptclit appr~ximativsnirnt  2 5 0  Canadicnq f ran ,  
$ais ct r so  Caiiadiens ;inglnip ; e n  r 838, environ 600 Canadielis f ranqa is  c t  

100 Caiiîclii:m ;inclais : liiur a~g inçn ta t ion  cst doni mnsili;.r;ihlc a:i coiirs dfs 
arintes ijzo et 183~ .  

Cc: 1:rnf~,:iior5 ih:ralc.s ,'a ppuii-i.rini 'iiir lii nat iriiia tiçmc ç: nadien-fran, 
<ais qiii rriit 11, jniir d i s  Ics rri.rniér~s ann.ir-s clii r ge  si;~lc. ''. I:!lc.i Iurrcront 
ccin:rc lcj mnrcli:indi r.:inaclirns,angla i j .  cndcis~crcint lcs s t r~ tég ies  qiri pliuvcnt 
Ics ;i fniblir. Ainsi lcs ni~,mbrrs  dcs p r o f c s ~ i ~ n s  libbralcs jcrrint flvora blcs au 
Irlire-fchanye ct c l ic rc~crnnt  clcj ;~l!i~ii  c n  C:rnnclc,Brct.ijini: ; cIlcs seront f'avrm- 
rablcs 1.1 &nci?rarisit i i>n dis iiistiiiitiori.~. iiiais c \ ~ c S  rcsterorit proches dc.5 
< l~nliitants a cnri;idicri<: fra ri~ais.  Lciir affrcintciricnt nvcc In hurgcnisrc mars 
chande c;iii.idit.niiil,nn:Inirc ahourjrri cri I 85: ct I R I R  i IL  lirttr 2,rrni.e et i 
iinz prnc:srn:iticiii d'incl~pendniicc d u  Ras-C,iriadn, C:rs mr~uvcni?ntr: nn.ilriyucs 
i c m ,  dc l'Eurcpc nir~iitrcrit qiic a 1.1 valljc. d u  S:iint~Laurcnt ni. vit pas cn 
v;ix clos, Aniiiiyf c ,i I'Empirc. voicinc des Et3i.i-LTnis, sensihlr aux o.;cill:! tinnj 
dc I'Cconr:mic inip:riali. ct dc 1;i vic Ccrinriniiquc intcrnationalc, clic suliit en 
m h n t  t r m p i  YiiifliiL-ncc Jils idtci c t  drc jrltologirs rurtspicnnes "' B. 

U;ins l';lfFrn~itcrnt.ni clrint :;s I,r~frsciclnri 1ib:inlcs preiiiicnt LI tète. clcux 
type..; dc s~l:iirtii~ s'il~prl.;.:~~r, d'un c h ; ,  la i:niirr. ~zign:uii~il?, dc I'autie, unc 
proprjft; plus capitnlist:. le fr:inc c t  ciimniun tucc;ige, sy5tEme e n  vigueur dans 
Ir:5 C ~ n t r i n j  d c  l 'Est "' : Ir? Can.ilicns f r n n ~ a  is Annt filvnrahlrs ail I : h r ~ . t i h a n ~ ~  
ct !c'.s Cal\~Clirn: ; ~ n ~ l r i ~ i  j'accrijchcnt ;iux tar!fs firifErcnticlr qiii les enrichis. 
serit : 1- lins profitent Jt%s colt! Inws, Ics nutrcs y sont i n d i f f k n t s  ; 12s uns 
s'iliquiètcnt de I'jmirii<~~:itio~i britn~iniquc, lcç antrcs s'en r:joui~~enc ; 1c.i uns 
qui snnt hara d u  qr;inJ r-ninmcrcc slriFposcnt ~ i i x  hnnqiirs que les autrcs vculcnt 

c r k r  sur IL' n-rr-(rlEll: dcs :t:rts,~~rii: "' : !c.; \in: rcfu~crit Içs cdnaiix quî  Ir3 aiitrrs 
veiilrnt piiiir rciifrircir ic. criiniiicrii ct l'r~nirc avcc Ir H;iut,Canncln : lcs Cana+ 
clicns fr;in<;:ii.i s'apliliqccnt à rcicinquirir dcc partiiii rln territoire qu&écois 

82. Fernitid ou cl le^. Iiirloire icriizonir.7:ic et .c~lrrüle dii  2 , ièbrc  i7rio.rRso . $trucv 
Lure ei conlr,ncii,rc p .   tir^ . n Cllcs prcnncnt rbnsc i rncc  d e  I ' c x i ~ ~ c n c c  d'iinr 
naLrun caiiarlicnn: iydnt iin p a k  prripre. des rr;idir.oiis i ~nuvtip~rc!er ct 
uhlc~t i ls  pnrricu:icrq i attcindrc. > 

83 LUC ~ u r r c > l ~ ~ ~ ~ i d  a 1.1 5trlitfRit dira plus ra*icntix i nnuenr i s  par  Ict ;ui!l>reirient~ 
pnri>,cns Jc  r R j o ,  i.iais I n  i r i q o r i ~ f  de .  pa~riotcl- aurai i  w u h a i t E  par Icn élcc~ions,  
lc p.~rlcriicnt~risrr,c. Ic5 i n< r i t ! n t i~ i i a  dérioiratiqiirs.  h i r i r  un ilz.s,Ca;inil.~ i n d >  
pend ~ : > t  ; i r e  >~ ,>nc i  ,crlts ;!\:hrr.t CI? [ l i ~ u t l c r  > l i t r c r J c l > t ,  

84. Fcrn.:nd Oiicllct, H rioire économique e t  hociale d u  z i r ibec .  1760,:850 : srritc, 
tiire e t  ccnj,?rictiAr=, 3 .  563.  

85 G .  F ?.larC;cli,:aii- . L3 ;unilil-c\vn dils tïr*l:c i1;111+ ~ C B  C ~ n t o n c  JC I'Ecr Jil Ba>. 
Caii,ida : i 763-rfio;i >>, Rrchrr~F.~,:. snciographtqi~c~, vol. 4 .  no 1, j anv ie r+av r i l  

' 963 ,  p. 7 1 - 5 9  
R G  Ei i  iYlo. le5 Cxadiens  ( r ~ n q t i ~  onr pcu i r  contr i le  rur l i  5 v s t l o i i i  banca i re  : 

i la Danquc dr Qii; -wr, Ia'r Cpnntl icns f r a ~ i a ~ s  d i r i c n n c i i r  374 s ~ r  oiis 5111 3 iiuo, 
à la Bniiqtic dc Moiitrsal, i l s  cn dirieiinciit 7 ,  cuir 1 , g S  d u  totai des actiorir. 
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(Caritoiiç (IL ['Est. Montr::;~l) iliic 1c.s C;~iiadit.ri~ anglais s'appliquent à lzur 
,wu<: rn iïr 

Ch:~cuii  d l i ~ ~ ~ d  virl (u rciiçiinient cr parfoir .?vcuglciniint cc  qu'il yense 
strc $on !riti?rêt. Cciir qui oiit dis iiit>rhs 11:s ;lux C:annd!ins ~ n g l n i ~ .  1.1 car& 
golic t r k  minor!:airt, de e 1 r ~ y . i ~ ~  P (:LI c, ihriuaqcria ;, c j t  rej~-t;:z p ~ t  1.1 nï;'.-i 

dc !,i ynpu!,ition. ct 9 >:iil;s> Ic:' qi! i lquc~ n l~c i i , i i i l<  c;iiinc~i~ris~franLL,~~~ im 
portnnis uix-eat en niargc dm: 1r:ir niilicii culturel et ~';innexiirit p I u , ~  ou nioins 
iv:irnc~n-rit ;i la bri~ircrrii~ic hritnnniqilc B. 

Aii total, au  crlurs J r  I n  plriode i ;Go+rB~o,  l'iconomie du  Québec 
n p ~ ~ r i ~ i t  ccimni; 1 2ccinmiie i~.ritralc r i  inutrice du  Canada, rhlc qu'ellc- nt: 
rt'trciuv<rn [ilus p:ir In siiite 5'. DCji i la fi11 de la ph-iodr., sa part dnns les 
clrport.it~ciiia qlc1bnli.i se rn;iinticiit difficilrniii~it. i ln moiti;, 4 7 , ~ s  cn 1834, 

4 : , l r ,  cri 13;). 48.97; rn r R34. LCF product i~n:  n ~ i t  éealcmcrit atteint unil 
irrrniii: Jivcr:iC;c,ttir,ii qui a rt i  pr lwntée d;[ns un tnb1e.z~. toutefois iniom, 
pic!. cn p.irticu!:L-r pour plusizurs i~ctivitic dé l i  cr5Erç ,iu tcmp:: c l i .  i , ~  Nciuvillr. 
Fr;iriic. t z l l ~ i  que lr l  C P ~ ~ S C I - I I C ~ ~ O ~  nrivdlc, 1 ~ 5  ~ ) r ~ i J u i t s  du fer, 1;i prit;Liiz "'. 

Lc. pr in2i~; i l  i'!iangt.niciit Jaiis lcs tvp:5 J ' a ~ t i v i t i  c ~ t  le pasdce ail cours 
Jt. 1;~  prrrni!!rz dSiitmnic: du  rqc ~ i è ~ i c  d'unc konrimic qui repusait siir les 
foiirrurcs it Ic hl;, iomnic soiirrc: prinl:ipal<i de profit? et d'accumul,itiun rlu 
c:!pital. i uiic tiorirlrnie di>pi:ndnrit e~~ciiti<llcmciit  d u  bi is  {bliis- cquarri. d ~ i u *  
vt.7, csr~li-;. nid:!) cl J1 xi: d,?r i~; i  (pitaczc. coii5truction n,ivalc). Ln con5truc. 

:ion ri,i\.aIc coiiii-ntréi: i Quib-c cririiiut une. croissanit marqucc .iii cCiur4 dc 
1.1 p:riocl:. :rri~~.i.inct. ~ q i r i  v;: etr i  continue tlr 1796 jiicqii':~ soi1 cnniiiir: clc 
1 8 5 4 .  yiri? la t i i h i i , ~ l o ~ i c  d u  fcr c t  Ir I i b r e + ~ h ~ t ~ g ~  cntr3iiiérerit un d?clin qiii 
c3i'.\t I?C)1115;!1\ I j~wqu'rn 1 RC)O 

A 14 f i i i  d e  1.1 ricriocle qiir riciu.; avniis retLiiiir. l ';il:ri,ul~ur~ quFhL~cciisc 
r-.t c.n "Y Lb, QuEhic iiiiporte du Haut.Caiiarl.1 c t  Jr? Ét.zt_i ,~nis  rleç 

P Ï  Jusqu'cn 1 3 4 1 ~  L avaiicc Jii L)u;bcc rat rapport .i I'~>nrariu dan. Ic iinrnhrc 
d ' i t , ~ l i l i -~cn i cn t s  ii;~niilacriiricrs crr <.<ra>aiirr , en I R  ;ri, l a  t c n d a n x  cs t  r c n v z r ~ i e  
2t 1'r)ntario I 'cn,?ci[te nctt~~ni,,iit. i:i.iis rn;~ii!..iircii$cnieiir !a >cric n'cv p.ra crins 

ciniir darin qn di.iinirir>n +r.~ri.tiq!!c ei ccla cn l cvc  Liijr graric'c p,irt clr l'iriiFrCt 
dc  cc:, dnnnFca (cf. F -A. An~erê e t  R Parrnic;iti. Srat;s!tqiich i n ~ i i i r j n c r i t i i ~ r t  r 
;lia !:iil:lirc. 160i.1948, hlunirr,,l Le?  I ' r c ~ v .  clsi l ' ~ < f , l c  Jc> II. E K .  r y66 .  

F 76 .  
88 C c  t~hIc~81  c u n ~ p r r ~ ~ d  lc : l L ~ . < l !  ~ L C  L t -  t : / k 7 + ~ , ~ ~ z n r , L  i F , ~ 3 ~ u ! ~ ~ c ~ ~ i r ~ c r ~  , , I I  C ) i ~ > b ~ c ,  ~ l , > r ~  

l'ordre d ;ippnr;tlnn ;ii ix rccinbctr.cnt. dcs r,rip;nrq r!c la Niii.~-cllr-Fr.r:ri A la 
Cc;rii>dtr,iriun ( c i .  ibi-i., p, 1 8 )  

Np. Alhcrt Fa::rhci, a Ln cc1nhir:rcLicin nnidlc i QuShcc n i i  rgr ~ i i . i ! i  : .ipci~cc r [  
df.clin :,. r T r  Hisiu-~i- éroiioinique f i  i i r i i rc  c~ i ; cd i r i i ne  ( 1 7 6 0 - 1 8 ~ i  J ,  p,  227 : ji. 

QU. R L. Jonc>, c Frrnrli-Cnrarli;tr! .i:.rictilriirc Sl!c Saint L.:rxrrcnrc i 'al lcy,  r g r y  
1354, B, iri 'A'. T. Casterhrtsul i  cr  H C; 1 LYaikins, Apl:roric!rrr i n  Cniiu<!ia*i 
Ecuii~irnir H.rior!. p i io-r 16 



q ~ ~ ~ t i i ; ' i  C l i  h ~ ~ f ,  C I , -  ; y i > f i .  dç rn(i~icu11. JZ hcurrc cc dc ~ r ~ i i i n ~ c . ,  rii même 

t c i ~ i p ?  ijtr'il CC~:?  iI:s ~1: ;por tn t !on~ de hl:. L'i.l:i.ngc se développe lcntemcnt dans 
IZS C r t i l t ~ i l ~  cle l'Est. 

ALI irburc rlc cti- tr. r:r:odii appar;i.sxrit é.~iilcmint Ics prcmiErcs institii, 
ttuns tlc irédir B:inqüe dc hlrintr6;il ( 1 3 1 6 ) .  Banqiie dc Québec ( 1 8 1 7 ) ,  

Ranqii,- ;II! Cnnnda (1 Sr 8 )  s'ricciiparit dei-lni~.cinn ( I F  papicr monnaic. cle dép3ts 
rt d'c-~cimptc "'. Lcs rlil ie~ix d'aff,i ircs a+:bicnt dEji 1'habi:iide dcs rrnnsactions 
avn- lis F,tî,i : , l T ; ~ i r  '. qiii vunt infl;icnicr lc ~ ~ . r i ? m c  rnonhairc de  la crilonic, 
car rin utli..-.3it CIIC~OTC l ~ , l i ~ s i ~ t l r r  monnaies. 

Ln 611 d; I , i  p&.iod: o i r r ~ * ~ i i n r l  nus i  '1 In riilsr7 eri rcuvrc clu prcmicr 
y.t;lrn: ile cnii,iu.r, dt 1325 1 K;4, pniir fnciiitt-r lcs rel:~tioni: de Montreai 
avcc F!cw Ywk et n r r c  D:trriit, cettc clL*riiière par Ic< rivifres O~itaouzis  ct 
?.i<!~..,lll 

n::i;i ccllev cl,.< stri!çtli .(:q 6çrinriniiqiic.s clc ccttc période . 

Drrrui :  cc t tc  ~?,'ri:;i;in:ii~c des gianJ1.5 activit:5 ecoi~omiqucs triirlition, 
i ~ c l l i . ~  Clcc p?iil~r,rir? Ic.5 Frirgcs d u  Sniiit~Ma-.uri~c, l'agr;;i~lture e t  les 
fiiurrurcs), il fa:it ii~irci. In solidr rcrmanenLc rlir la structure globale. 
,\iii.i q i i c  nous l'avons iiioiitr;, I'i:iini~m,, ir;i.;i;r .I.,!,- i i i  rrpr ,-: p.1~ sur 
:iiic ncti1:itP i\r>r.*irir!r,te qi!i errait le mt:tiiir c!c tciulrs Ics xutr,-s. Cette 
écioiiomie n'cst - ; I <  non pliis unc rcproductinn lidèlc, voire iii i  rndèl.2 
ricll-lit J c  c:ll: di: 1 : ~  mltro?cilc. Elle ï s t  uri crinipok Uc sccteuw presqire 
irid!:;rid;iiits évcilii.~~it cn :.:rciç rl'ur:~ faqon ;lutonorne. Tout se passr 

- ,  (cirnrn: . ' i l  jr nv. i ;  p i ? i ~ i r u r ~  ~ C ~ ~ I I ~ ~ ~ I C P  ~?rr i : tcmin '  cornpart!mcnt~cs e t  
rclinszi~ i .:i!r t',:s;,Iriirnijnr! clrs r~c;.~rii!rir: dc ti-:ri?oii.ee d itf2rciits "'. 

Par .iilli.iir.. 1;i coiiirrii;rat~ori d u  p~iuviiir i.contimiqiii. maiiir J c 3  Britnnrii, 
rlt~rs vn rrLtrouu<r rl:!is 1.1 striictiirc :vri,ilc. et In nicntalit', dc In  SOLI.:^: qir?. 
1Gcbli:r dc  cc t t c  r:riiide . a Lc ~ ~ c ~ , z Q s c : - I c ~ ~  p p : r i ~ ~ i f  CICS ~ I ~ I C V Y  ~vmr;lcrqnnt.: 
cnr,.~t!-:ns,frnnr.;iis clai)< IL. cnlnmcrzc  CF tour ru^-t.4. qui 1%-c r d i i i t  ;i tcintinirt'r i 
Cvoliier nu nivi-ai1 rlu pctit cnmciercc mi dc la iictite entriprise. est u n  phznn- 
&n,- rocinl clrmt r:i nr rinli<iira vraimcnt Ic str.7 qu'au clehiit d u  19e çiScIc .. 
U n  ~eririin,-nr cl'i~ii>rioritc .!IIait en rCsultcr @'. PI 

9 1 .  No,.] 1'. I:crnnd, l ir>tc>irr dc: I . i i ~ i  c ~ > n u i i j i , ; i i t +  Jc !.i vz!l&e di1 5 iint-t.aureiit , 

r ; C t > . 1 8 6 6  3, i i i  E~~iix>rriie ~iiébétc~:cr. :\. 6 2 .  
p3 Brny Hn!oiiiniid, c R a n k  ng in C.tnada ! -c l t :v r  CunIcdcrntion, I 7 9 2 , 1 8 6 7  ., in 

W. T. E;i:tc-lirorlk CL I l  T;. 1 1X'arkin.c. Apiir,)uc:ies t o  C :i1.1 ! a n  Ecoric>m.c 
H L S I ~ L T ~ ,  p.  1 2  j ,  16s 

~ 1 -  Fernnqc! O.,c!lct. Hlsioirc Pcciririiniyirr. p t  sciciulc \ l i t  $iiibri. i760.18:~ : sl~iic, 
[l ire ct ci~~~+,itcLtirt ,  p. 5.5: 

~4 Ihid, p. i67 .  



Tcllc Etnit la c t rus ture  de I'&ccinomic quftjroise ci aussi ccllc cles pou. 
roirs p~iritiqiies, Iccincimiqiiçs zt faciaux au  rnomcnt où s u  rnililiu des années 
70 a u ç n i a t c  1';lgitatioii politique jurqu'à la crise fconcimique dc 1837 a u  
Can;~dn "',. aux l!tats,Unis c t  cil Grnndc Bretagne. 

Ai: C)ci>hL~r F.F. déveloy pc Ic moiiveniznt drs a patriote5 .o qui s'affirme 
réft)ririi<tc. 11hSral. ;int icl.:rical cr nxtiriii~liçte : i l  dtbci.ichz e n  fkvricr I 838 
SUT  un^. proslamatiori J ' jnJtpcndancc du  Bas.C!an~da par Robert Nelscn, 
mais crimm-z e n  I 8 3 ~ ~  cc mouvcmcnt Frn~ressiste c t  révolutionnni :c xra 
écrase. Lord Diirl;arn, vznu cnqufter sur Ic: troubles qtic connair lit i~ l r in ic ,  
Scr:L surtout xi151blç à I'iiff rontcmen t Jc.3 nîitionaliimcs zt l abvrzra  les niesurzs 
n i r c s s ; i i r s  p o ~ i r  I'assiniilatiriii m,ithridirltic dl.5 Canadiens ir;ingais ; pour lui 

Ir nn:icin;i!ic.nie caiindicn-f:~ni;iis, qui portc ni;iint,-nant l'<lption dt: I'iiidi- 

1 .a f a  i !!ire dc cc n:oiivcmcnt indéIiendanti.stz dont li. n;~tionalisrnc. 
~ U C  c'lui d'avkint 1825. iit;iit nssoci; ncis doctrines Ijbin!cs et aux idée: dtmo- 
rr;ity~:,-s< t:.llcs quz la luiti:  pour ln rt.syon9abilit: rninirt~ricllc, va marquer 
p r o f o n d f m c ~ t  1 : ~  cociér: d u  QiiEhzc ct gin J~vclolipemcnt. La prise 3; con- 

iiicnce nnriotinll- ~'Ecrinr faitc, l'échec de  I'iosucrcctinri ccinstirilc un 6vFni.mc.rit 
rl'irnprirtaric: coniparshlc L 1.î Conqu:i< di: 1760 

C',. ~ t r ~ c i - 1 8 9 6  - -  CAPITALISME ETATIQLIE E T  FINANCILR 
C A N A I ~ I E h ' . A N i ; L A I S  E T  L l  TTTE ANGLO,AMÉRICAINE 
PCI.!R L.4 DOSIIIYATIOK 9: 

L'ann?:. r ? + i  peut c t rc  ectirn;e ctimrnc u n  pcint tournant Jfci5ii e t  
dirt-ctc.mciit l i t  ;lux é.vGncrncnt.: de 1837,1838 L'ccliec d'une luttc qui n dur? 
ylus i~urs  rl~çcriiiics c t  qui l?loquait les projeru Ècr,nnmiques des  Anqlo-Cana 

g j .  Gcrnrd Parieeau, o Apcrçli d c  1.i r i i i ia t to i i  hcu[iùii l iquc r l , i ~ ' :  lc Bas+C.:.[i.id;i vi .rc 
t 8 7 7  -,. rn Cnnadion Hi~icricnl Ac.iici:itiun. Rrpfirt 19.7,  F. 5 ; -  

y6 F c r n ~ i i d  Oiicllct, H i ~ i ~ i r c  iconomiqi ie  e l  sociaIe dti $liebec. r760,1H:o . srruc, 
ITLTP e r  coiijoncriire.  p $ 3 7 .  

9 7 .  IJn ouq:ract J'hir.roirc >cononiril~ c c f t cn i  c i  rur l a  pliic ~ r a n d c  partte cl( çpire 
phrindc: r G t  cc l~ i i  de Juan II;iir,clin c t  Y..-cs K o h y -  flisr.~ir,- t c o ~ i o : ! i , l ; i ~ ~  dzr 
<iiic'brr, 13: 1-18gf i ,  Montri-;il, FiJcs,  1971, 4 ;6 p., complétf par j acquca Letartc. 
Atlus d'lri~toire i c o n o m i q i i c  cr soc,iaIe d u  guz 'bec,  18 j 1.rqo1. Montriial, Pidcs. 
; g 7 1 ,  44 c.irtcs ou inb1ca:ii- . Cralciricnt l'il-,rori:iiilc Ctiidc J'Alkcrr F: i~ictc~,  
yuébec, en Ainir~.~iic. sri XlSc  si:ilc. Ess:: . i , i r  i;i rornrrères icvnrmiqiies dr I L  
Lai:rcirtie. M ~ . ~ i r l a l ,  Fides. i r ) i 3 ,  2 4 7  p 



dic~is va pcrrncttrc J'inyioser aux Canadiens fransais un E t a t  unitairc dans 
Icquc! 115 vont rr ininicni .er  3 vivrc unc provincialiçation, qui  s c r ~  maintcnuc par  
1i- s tntut  rlii Qutticc cal13 1;i Ccinfédcration dc 1867. A partir dc ifrqo, Ie 
pouvriir politique décisif. e t  cn même temps plus autonome vis*à+vis de Londres, 
P ~ F ~ C  aux mains des Canadiens anglais. I I  n'cst plus nÉces~n!rc d r  c o m p o s r  
î i i t m t  :ivec le Qu&r : dans lcs annécs qui  suivent. Ia majoriti. d&rnographique 
pdssc au Haur,Canndn, drv,.nu Canada-Ouest. rt 1':içtivité économique domi, 

~ i a n t e  ct critrxînantc n'est plus ic!lr du Québl'c mais celle de l'actuelle pm, 
vince d'Ontario "' 

Cet État du  Can; da- Uni quc contriilrnt maintenant les AnçlwCanadiens 
vn l c u r  p r n i c t t r e  d r  I;.nwr tiiuç ICS grands projrts d'unificat~on ct d'ir.tégrn, 
rion Scnriomi yu? est+ou~:st dc lies1i,ice ;anadien autrefois finarici.5 p a r  1'Assem - 
h1;r du  B,ii.Can,id,~ ; ( 8 -  r r n  l':pciquc Jcs grands t r ~ v n u x  (canaux, chrrniiis 
de fer) ct J c  I n  nliiil)rr~I palicy (prntsct!orini*rnc. cncourngemcnt des i n d u s t r i s  
iini~s.intr:i) Tous ecs grand5 prciicts driiincront dis  capitaux financiers crinsi, 
dCrnhli~ c t  1 i ~  r r (~b! i .~nes  de finnnic.ment des invcstiwmcnts seront A U  m u r  
dcs d k i ~ i o n s  écriii:imiqi CS 

Enfin, I'aff irmntinn du  Canadn,Uni, puis de  la Confédération tanadienne. 
~onrrtilés par  les Canncirns nnglais app:irnit i 1;i Grand~,nre tae i ie  comme un 
moyen d r  1urtc.r cnntri l'influence ct même I'abwrption du  Cannda par Izs 
É t a t s , ~ n i s ,  à un mrimmsrit mCmc nU manifcsterrint dans czrtains milieux 
mmd iens dcç sen tirneni s annexionnistes g9  

Cette piriode p r r d  fin c n  1896, d ihu t  d'uns phasc interiiatirinalc de 
rirospériti. d c ~ :  pi1yç ~ c c i d e n t ~ i u x ,  au  moment uù s'affirme aussi l'industrialis,i. 
ticin a~c<lcr:r du Qui:tcc. sori di.cril!;igc icoiioniiqiic 'O0, l'cmprisc. accrue du 
c;ipital c n n ~ d i c n ~ a n g l a i ~  ct amf rlcaiii ct la prolétarisation des Canadiens fran, 
Fais 

98 F:A. Angcrc c t  F-oIand Parcntcaii,  Srdrisliqucs i h d ~ ~ u ~ a c l ~ ~ i é r e s  du $iiéhec,  

1665-rgq8, i ~ b l e a u  du  nninbrc d'Et.ibl.s~eincnts nianii[ncturiera, p 7 0 .  
99 Nofl Vallprand, 4~riciilt i irisnic, iiiJuctri;ili~atiun et rrisrz d c ~ t i i i  ac. la  bci~ir- 

R C O ~ ~ C ~ C  can.idieiinc-f rançaisc ( 1  7 6 0 , 1 ~ 1 i i )  : q u e l q u ~ ~ :  JÉnicnts de réHcxior. :J ,  iri 

t c o n r m i r  q i ib tkn i s r ,  p.  3 3 8 .  L'aiitciir parIc d c  c I ' a~ t> lé ra t ion  subitc, i rniiiy. 
rcr  dc i p r o .  d u  ph2no~riéne dc i'indusrrinlis.ir.iin ninssiii. 2 c: d c  la b r u q u c  
iinplanracirin de ~ ~ i i . i u s t r ~ c  i n o d c r n ~ .  4: mt ini~cmcnt  amorcé dks  i y ~ i j ,  i r r6v~rsihIe  
i p . i r~ i r  de 1 9 1  1 .  [qui ]  p rendra  des pruyiurtilins gigantesqiics :i partir de  la 
Prcmibrc Giierrrr riirindj~lc rn Eplcnicric un= note de Roland Parci ir~ru ai~na,  
Tant q~:'; 13 h r l  du TV'' . F IEC !C  du Q ~ i é h c c  : 65% de la prod~icticin tvislr vient 
<c l'agriciilturtt. 2 7 5 ;  de la lorIt, q 7 ;  <le' ciaiiu[:icri:rcs c t  17: de:- niincs, p. 3 3: 

I n n  A partir dc : B j i i  s'obscmç une strie d c  cliniipement:: Econo!riique~, : la Grliidi ' ,  
Brer2gnc ahnlit le c i d r e  colrniril antcrieiir cn met tant  fin a i ls  r a r i f ~  prélércnticl= 
ct aiix 101s dc navi1:ation ; l ' infyastrurturc des transports fliiviaiix c t  rotitIcrs, et 
mFmc ferroviaires, :nnn;.It un csscir particulicr à i e  Iiioineiit. cnl in  cii ~ B i o ,  
le bo a ii'csr plu6 1'1 n ique base dc I'écoiirirnie québfcùisc qui  s 'appuic de F I L S  en 
p l u 5  sur 1 ' ap r i cu l t l~~c-  



Coinmcnt sii p rkcn te  I'ivalution dfinographiqui: au cours de cctte Pé, 
rjodr d'<nvirori un demi-siècle ? LA population q u ~ k c o i ~  passe dr 697 ooo 
habitnnts rn  I 844 à r 4S8 ooo en i Syi, grosso modo u n  doublement de popu- 
lation. et si l'rm prolongeait la pfriodc juçqu'à 192r afin dc lui donner une 
dur;c comparable à la pEricide précEdcnlmcnt étudiie (r760,1810), la popula, 
tion .irteindrait 2 360 ooo habitants 'O1, ellc aürait plus que triplé a u  lieu d e  
&cuplc.r coi:-imc on l'a vu pendant la pénode 1760,18jo ; pourtant les taux 
d'accroirscmcnt narutdl demeurent très élcvés mais le r~ t ; i rd  du  Q u é b c  à s'in- 
dustri;iliscr eiitrainc uric  fort^ 2micration - rnviron 4aci ooo  persinnesioz 
:i lCi  fin du  r p  ciéclc et a i i  d ~ h u t  du  2 ~ i e  si?cIe - vcrç les E t a t v ~ n i s .  AU m u r s  
du rge  siècle :r iusqu'i 1329- c'est environ 700  uoo Canadicns français qui 
Zuranc quitté 1: Quéhrc lm. 

Cctte émi!:ratinn qui ;LU rait  cIéhut> vcra I 820 atigmi.Iirera l i c~ucoup  à 
partir cfc 1871, pour ,~t:eindrc S n  rnaximurn a u  cours J c  la dércnnic rS81, 
1891, 3 5 0  ,>rio d?!>:irt: cn presque ti7t;ilitk aux ÉtatçsUniç dont les deux tiers 
i:n Nouv~llc.Anglecerre "". Cette imigration doit etre rcplacic dans lc c ~ d r t  
dcs migiïiticins qui cint tauch? presque tous les p ; i y ~  occidentaux dans la même 
pbriodc. ct pli!s sp>cinlcmc.nt p:ir rappr~r t aux au t i r s  régions can~diennçs  qui 
ont particip? à ccs mouvenients mipratuircs 'Os. O n  remarquc que lcs plus 
fortes h i i ç r a t i o n ~ ,  des Canadiens fmnçais concernent unc périudc où les États, 
G'niç off rareiit d u  tr,ivnil alors quc le Québec n':avait p35 encore géniralisé 5ur 
.snn tzrritciirc I:i grandc industne. 

Mnis en d t p c  dc cette :migratirn, l'esp:~ce écouomquc. s'tlar- 
git nu criiirs dc la r 840- r 896 qui est une piiriode de colonisation ' O 6  D. 

idi Arinuniredir$irébcc, r y 6 6 , 1 9 6 7 , p . ~ j R - 1 6 r i  
TOI. De r 8 8 r  i 193 r, 3 y 1  ooo  éi i i igrant~,  d'après N .  KeuLrz. « Tlic  Growrli of 

C a n ~ J i a n  P u p i ~ l ~ r i o r i  a ,  Populurron Stirdies, vol. 4, no r ,  juin rggu, p. 52 .54  
(cil+ par Loiiis Msl ieu,  r Dfvcloppemenr  écnnoniiquc J u  Québec. 1 8 ~ 6 , i g z n  4, 
tn E c a ~ o m i e  qutb;cc>isr., p. 147) .  

l u 3  Raoul Blancliard, lt Cariada jranqais, Para ,  P. U. F., 6 Qdc saiwjc ? :u, 1964,  

P. 95. 
I 04. AndrE Go~sc i in ,  e L'évolution éçonoiiiiquc d u  Q u i b c r  : r 8 6 7 . r S 9 6  p, iri Ëcuno. 

mie quélir'cuisc, p.  140. 
105. .4lbcrt Faucher, u L'émigrarian d c ~  Caiilidieiis franqaie au tge  sièr lc : pasirion 

d u  problèiiic c t  p e r ~ p ~ r i u c s  r ,  in fiisi , l trr éconuinigirti er iinii; cgi~adienr ie  
l ry6o,rBg5), p :5j,x96 ; égnlciricnt Gilies L1.iqiier, s: L'irniRrarirrii ilc Canadicns  
francdis vcrs II Nouvel le~Anglr tcrre ,  i d7ci- i g r o ,  prisc Je  vue quantrtative >, 
Rechir iJrcs  socioginphiqires, vol. 5 >  no 3, s e p t r m b r c d i c r m b r e  1964,  p. i77,jrs. 
Claiide Gcrmain, <, Mni ivcmcnr~  ~iiigratoircs cr croissance démograpliiqiie d e  
Mor. t r i : i l  >, fAcrsajiii ir,c~nomiquc, vo[. j8, l i t)  3 ,  ! i ~ i l l c t ~ s e ~ t c n ~ E r c  ~ 9 6 2 ,  p. 4 L I  ; 

Yolande Lavoie, 1'Eri;ig~atiori des Caiiadiens ~iis tcurs,Urits at*n i i i  :y30 : m c s u r t  
du pliiriunit!nc. Sfontr>~l.  Lcs Pres~r.. d e  I 'Un:rersiti .  d e  Montrcùl ,  rp72, y u  p 

Ino.  D u r a n t  l a  ~ é r i u d c  d u  C d i i a d a X n i  clibdrenr les caiiiyaRnc8 Je iolonisatiun der 
t u r c s  ncdvcs avec l'appui Jc !'gglise c t  de I ' t t a t  provincial. a Coloiiiser c'car 

Les i ~ n p c s  dir diuelr~p/irrncnt du 2iiébrc ; f i  j 





que <[ 1; ir;~; des prolonqrnic[its J u  r,iscau ;imCriiain cr dr:iirizrit l t  trafic prn+ 
&nt  iinc hunnc p;,i.!ic de 1'annEc vit3 dzs ports des Etri~j-Uiiis. LJ ririiicipalc 
rC,:lis,iticin Jt cztte périoJc c:t le Grand Trori i  rzliant Slrnid, Tsrunto,  Mont-  
rkal, L h i c ,  Rivikre~du-Loup, a : ~ <  ui:c br;iriclie ~ I c ~ ~ i t i ~ a l ~ F c ; r t ! ~ ~ i i d  via Drurn- 

iriondvillc. Lcs rcsultats furcnt  en grandc partie clcczvancs : u e n  1860, le 
canal &ri; e t  Ic r k a u  ferroviaire cl2 I'Etat de New York acheminaient toujoiirs, 
grosso inodrr, gci  fois plus Jc boisçeaux d e  blC vers le port dis N e w  York que 
la vuie rn:tritime du  Saint-Laur~rit  et 1i. Grnnd Troiic n't'n amenaient au port 
dr Montréal "O ». Au début 3 c s  znnccs 1860, 1c.s culonieç de  1'AmCrlque du  
Nord britannique se rctrouvrnt ciidettées iivci: u n  r k a u  Jc. 2 uci~ niillcs iriais 

Ce plus, 1'Et;it pn~v i i i i i : i l  <uib:ci:is zri!ir;tr~ii: rlc gr; i ; iJ~s : - d . i i t i >  cl< i c i l ~ ,  
niut ion,  cilivrarit ou rcliaiit de  nciuvcllci regions m i ~ c s  en v;iIzur, e n  particulier 
vers la Gaspbsit., lc Lac+Saint+Jean, Ics Caiitonu Jz 1'Lst "'. Vi~ni:litir.lricin d e  
ce5 diilirent5 modcs de transport va cloiincr ?lus d'act;vité aux ports, et sur, 
tout i sclui dc h,lrintriiril, purt Jcxpcirtatjon d u  bl; du  HautCanada .  

3 .  D I I F I C U L T ~ S  ET ILENOU\'L.II.J DANS LAGRICULTL'Rk 

La pr inc ip~lc  rlcliessti au QuChsc crst en<ore I C  brjj.i, b i s  ,!quarri <t bois 
de pl:lnelir, mai? dalis ce cfomaiiic ziiicire le H a u t , C ~ i i ~ d a  lui a ravi l a  prirmifre 
placc.. L'dp-icultu:~ q ~ é k ~ : r î  rcstt' rn  d i j r ~ ~ u l i ;  ; ngriciiltux dc siibsistanic 
aux i i i~ rh t~des  arch;iiqucs, elle n du  mal i taire vivre les Iiatiiiants, milis vcrs les 
nnii:cs r 96i7, 1;i vnl,:ur dcs priiJui:s agricoles dcpasscra cellc dcç pr~iduirs du  
b i s .  II y a s ~ r ~ c u p l e n i c n t  rural ct eii m h c  cemps, arrivGe niassivc d'immi- 
grants Au lericlemnin Jcs t ro i ib l i~  de 183:,tR38, entm 1840 e t  1850, cnviron 
40 ocici Caiiadiirn; fr.înc;ais émigrent a u x  États-unis. En6n, e n  1854, Ir- rigime 
seigneurial est viJé de tout cc qui c nuisait directement au c:qiitalisme di1 

moment i - t  J e  touc cc qui Iic'urtïiit  CS ccnsitnir~s W .  

Dir 1867 i iRy6. wus  le î[ii1p Ùc' la national poiicy, l'agriculture. québé, 
min< çoiiffrc J c  h coricurrrnçc Jc. I'deungc ct  de la prridiizt.uii céréalifrc de 

I rrb Nocl Vallerand. Hisro,rc des I i i r l i  <criiioiiiiqucs dc i d  vallée d:i Saiiir,Wurcnt : 

176o,r866 L, t r i  Eronomir q i i~béco i sc ,  p .  8 1  ; v:iir également !a clrtc trts expli- 
cite LUI IC t r ; ~ I i c  des ~ L r i i l ! ~ ~  cn rBG; ,  :rr J:cqtcs Lcraric. Arl~is d'histoire 
éco.iùmiqire e t  sociule GII $uêtiec. I 8 j I ,  f 90 r . 

1 1 1 .  Dc 1850 à rg60, les Dritznniqucr ont i i ivesr~ pour rou niillicins de dollars dans 
les chemins de fer (Bcrnard Bonin,. 1'Inccsti~reintii i  i n n n g e r  à long terme au 
Canada ,  Morit~ial, Les Prcssrj de I'Ecole dcs H. E. C., 1967, p .  3 1 , ~ 4 ) .  

I I  3 .  Jean liamciiii cr Yves Loby,  Ifisrnire c' ionomique d u  $uibec, rBg1,18gG. 
p. rqr'159. 

i i 3 Fernarid Ouellct, Hisro i ï c  iconomiqrtt e t  sociale di4 girêbzc .  1 7 6 0 , ~ 8 5 o  : s r r u +  
rirye e t  ronj~ncturc, p. 4 6 7  
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l'Ont ar[o i.t dc I'Oucsr . clllr dcrneurc piiur l'essentiel une agriculture d'auto- 
conwmniatiun aux fernics petitcs e t  produkant peu ; les u habitants 3 ajoutent 
à lcur nctiviti. !e trnvnil JL bùchc i ~ i i i  l'lii\.cr c t  uans 1 ~ s  5;ierics f t t t .  Cependant, 
l a  fin du  siirilc, Ics 2 i derni>rcs annécs dpportcnt à I'ngriculture quCh'cciisc 
i i i i  rencuvcau rlo~iricléiablc ; la cuIturc du  blé est abar.rlonrite au d e  
I'élevnqc ct de l'industrie laiti2rc pour la prwJuctiun de fromage e t  de beurre 
qui sr iont  mêmli cxportE~ " ' .  C:c changcmcnt rnarquc l'agriculture québbcoisc 
jucqii'i iios jours. Ain i. u ~ i c  h n n e  part de I'ngriçuiture sc met à tr:ivaillcr 
p u r  un m;irchi., sur u ic tinse cornmerciaie Cet te  pkriode est marquée égale. 
itrrnt par I c i  proir:ociriri dc I'cducation agricuk, I'inipurtiition de  techniques 
i t r~riqèrcs  nauvcllcs, Ic cl>vzloppc.mcnt important d: la culturc d u  tabac. LI 
colon i~a t iun  s';implifie, Ici superhcics rui:ivécs doublent a u  sciurs de  13 s c ~ o n d c  
inoi ti; du  I g P  ~iL.eIc et I :s Cn:iadicnç riccupent alors majoritairement I'ensernblt 
d1.i territoire mis cn valkur du Qu<bec. 

4 .  DIVERSIFICAT'ION tT CROISS.4NCE 
DES ACTIVLTES INDUSTRIELLES 

La produlrtiriri indu-triclle est représent;.~ es~.entic1icrncnt par de Fetitcs 
industries fourn:ssnrit 1( ninrcht I r ~ a l  et 1ii ciinwiriiriatiun coumntc ; Mont réal 
cn rasvmblc le plus yr,ind nornbrc. Les industries sunt avant iout des manu, 
fatturcs iinplaritCe,s a u  Qu&c pobr b>n:ficicr d'une iriaind'c~uvre i bon 
marcht.  Ccttc indusrrit l?gcrc va bénéh~ier  roiir à tour dcs  hauçscs de prix des 
années 50, dc la sucrrc  civile >,m:ricaine, des t;!rifs protcctionn~stes dc Gâl t  ct 

dc. la pcilitiquc u riationolr B de I 879. 

Peiidant le dzriijc ticis d u  I ~ C  si>ile, les principales industnes sont tout 
d'abord ccllei dr l'nlinient;ic~un, du  buis c t  du cuir. qui régrcssint au cours dc 
1.i ptriode passant d e  j'l,7r/c d u  toral dl' la prr idu~tion industricllc en 187o 3 
46-1:: ~n 1900, pnr rloîtrr un  groupz d'industries constitué dt,s scirteurç du  
vtrzment, d u  ttxtile, dii i t r  rt d e  l'ncirr, dc l'équipemciit de traiisport, du 
p;ipizr e t  du tiihic. cst c i i  fortc. prngrcsziiun CI p s x ,  poilr les mëitics dates. de 
i \,2?$ i jr;,2T: du  t ~ i t ~ l ,  crimme le reflete Ic tableau LX.  

A u  m u r s  dc. cctt.: ~lciriode des induetries qui con5t:turront lc groupe 
moteur dnns L srructuri* iiidustrieIIc actuellc d l i  Québcc (telles que pnpicr et 
m?tallurgie) croi.;s<.nt r; pidement mais l'ensemble de ce3 industries rcpréicnte 
erirure trop peu dan5 I J  vic. kconriniique dl: la Province pour y retenir la pupu* 
lation ; le d:marrage Eccnomiquc n'est pas encore fait .  

Ln période J c  rBqo.1896 Aura ceFcndant peritiis la mise cn place e t  la 
cnnwlidaticin des infra:truct ures et des instnirnents qui vont permettre le 



démnrragc. et la crui~i;,incc. iridnscrjclle rapide du Qulibsc au  oc sitde : 

moyens d c  cr;nii?iuiiication, insri t i i  rions de crédit, État plus pu i s in  t. 

Cettc pèriodc. a aussi connu unc cris< éconrimj;(ue gnve, d'origine inter, 
nationale, Ic. krach d r  la Bourse de Vicnne cn 1873, qui cntrxine unc contrac, 
tion Je I'cccinomir niondinlc juuqu'cn 1896, ce q u i  a freirie l'arrivée de capitaux 
britanniques. Ail Qu;bcs, u durant la seule crisc de  1873 à 1879, trriis banqiies 
et  plils de >rio mariui~cturiers ou marchands de gros font faillite B. Mais 
en definitivc. lc Canada a tire profit de la pCriode de la guerrz civile améri, 
-aine et  a su fiaire f;icc, par la politique de Galt et par la politique r nationale B, 
à unc plus grande autonomie politique. 

5 -  DISPAKlT!DN DES TAKIFS PREFÉKENTIELS 
ET POZ.1TIQUE a KATIONALE D 

Mais duraut cette pfriodt r 8 4 0 ~ ~ 8 y b  intcrvirnnent des diarigements 
considbralilcs dan; IL.? priliric1irm~:: d'Czh:irigzs ficofiomiques internationaux ; la 
Grandc,Brctagne devient praJuellcmrnt libre-échangiste de I 843 à I 869. Ne 
bén:fiii.int alus cics tarifs i:ilf;rc:xii-is, 1c.y C~nad iens  voiect alors leur bli et 
leur bois zuncurrcnc& par li: h!c américain et le b i s  de la Baltique ; eii 

J I ~ P O T W ~ C C  Lie neuf scctcurs 
en pvurcentagc Je  In producticin industrielle toa lc  ( x i i é b e c )  

dimco tatiori 
bois 
cuir (chaussures) 

vàtemenr 
textile 
Equtpcment d e  transport 

(chemins de f e r )  > , a  
lef e t  acier 4 ou 

papier a< 3 
tabac 1.8 

total 8 0 ,  95 
- - 

SOURCE : ~ n d r E  Gosselin. a L'évolution Jconomique 
f c o n o r n i c  québtcoise. p I I $ .  

du Québec, r 86718pd 3, in 

" 5  J t ~ n  Hamelin ,  u Le Canada I r an~a i s ,  son ivolution historiques, in A n n u n c  
Lu Sirébec. rg66,rg67, p. 36 : également Jean HarneIir? e t  Yvea Roby, Hirioirc 
tconiirniqirt du q i i i b t c ,  1851-1896,  p.  261,291. 

116 Jean Hamclin, < Lr Canada français, son évolutioii historiqur 3,  in Arrnuairc 
du q u i b e c ,  1966-1967, p. 29-31. 



I 849, ics rzactions des c omnicrqants déçiis sont trés vives, ils publient un mani, 
fzstil cn favcur dc l'aniirxion du  Canada aux E t a t ~ U n i s  où  Ir remède a con, 
siste dans rine aimahle cc p:icifiquc sépsration clc la Grands+Bretagne ct u n e  
union SUI dci: bases éq~i tab le?  avec la grande confédération des États muve- 
rains de 1'Arnérique dii Nord 3. 

I a  Grande-Brct; ?ne, pour crimpenicr crttc diccption, va rictrciycr 
Ic gouvernement rcsponçnbic p u r  qiie la roliinic puisse rfsnudrc ses 
.irril>lémcs. Lc Canada passe alors cn 11354 un traité d e  rkeiprocité avez les 
l?tars .~nis  r en vieueur juçqu'à 1866, [il] prrnct tai t  la libre entrée de certains 
produits agricclea e t  forestiers aux 6 t n t s T ~ n i s  r n  retour d u  droit pour les A&* 
ricains dt. pêcher dans [es eaux d u  golfe Saint,Laurent et de naviguer sur le  
fleuw R. 

Le prritectirinnisr~e que pratique alors le Canada, e t  q u i  était a u s i  d e  
l'autonomie fisca!e e t  mlitiqur par rapport à la Grandc,Bretagnc, finit par 
mé~ontcntcr  les Aniéri&:ainç qui répudièrent I'xccord c n  1866 ; Ic Canada-Uni 
cherche alcirn u n  marc.'i; de compensarinn dans la eonf6dération de 1867 in* 
cluant Ies Maritimes Ainzi la menace américaiiie et I'abandon des tarifs 
prEfCrenriels pnr la Grande,Breta;ne auront produit c.n réacricln une p r i e  de 
cniisciencc c t une politique c nationale B au Canada. 

La phiode r 867.1 896 csc caracté Bs>c par l'importance des initiatives de 
I'Etat, surtout d e  l'Et:it i6déral dont ln national policy, iiiaupurée e n  1379, 
rs t  la plus significative A cc momcnt, Ottawa hausse Ics tanfs d'importation 
de 17,5 à 3 o T  puis en 1887 aFparaît un nouveau re lkement  des droits dc 
douanes ; entre~trmps,  11: gouverncmerit y ajnuti u n  systEine de primr. i la 
production métallgrgicue et sidérurgique. 

A l'abri de ces Iiarriéres protrcticinriistes, l'induutrie caiiadienne e t  qué, 
hécoisc t-a pourvoir se diversifier, attirer la technique et le capital étrangzrs, e t  
crir;n;i;tre une c.xp;tnsion rapide. Certains historiciis économistt.~, tels que 
Creighron r t  Dubuc, ont contesté I'cdicacité de czctc politique pour lt. Canada, 
ou pour le QuChc corinie en Gmoigric également une m t m v e r s e  sur laquelle 
niius aurons 3 r w e n i r  

Sans doute, la pdi t ique a: nationale a n'a pas ré pondu à tous les mpoirs 
que l'on y plaqajt, mai:; elle a cerraincmcnt permis l'affirmation d'une économie 

1 1  7. <Manifeste annerionniate B, p. 237, in Guy Frégauit et Marcel Trudel, Histoire 
du Caiiads par les r e x r c q  t. 1 : i ~ 3 4 , r 8 j q .  

1 1 8 .  Noël Vallerand, r H-stoire des faits 6conomiqces de la  vallée du Saint-Laurent : 
,760,  I 866 s, iii Ér.oriomie qutbécoise, p. 84.  

r19.  Cette controverse a oppcsh Rodri~ue Tremblay qui y voit des inconvénients 
quand Rom1 Daipl i in y trouve sitrlout dcs facrcurs I3vorablcs ( C F .  Rodrigue 
Trernblay, Indépdnd~nce e t  ncarcli C romintin 2!iriber.~tnrs,Unis, Moi! trtaI, 
editions du Jour, septembre 1970, r a 7  p., ec Roma Dauphin, les Oprioris Ccono, 
rniqrieg du $uc'hr&:, Montréal, kditione du Joiir, 1971, 143 p . ) .  

Une économie à libérer 



cnl13d:cilne un pcu plus forte facs aux Eta t~Ui i i s .  Par sa situation géogra~hi,  
cluc. c t  son crintf i!~ de la politique, I'Ontario knificiera de plus d'investisse- 
mci-i ts ct suntiut d'iridustries lourdes, 

6 LES lNITIATI\'LS DE L '~TAT ~ U P B É C O I S  

~ ' k t a t  proviiicial ne rndnquera pas rie p r ~ n d r e  quclqurs initiatives dans  
IL-5 dnmaini-s de la  cidonisation des terres, de Ia voierie et  des chemins d t  fer. 
Mais scs ~ciuvtiirq sont restreints, <r une municipalité un peu plus grande que 
les autres lZ0 P. voilà le pouvoir Folitique et xonrimique qui reste aux Cana. 
rlirris iran;ais. Sur Ir plan pnlitique, le droit dc clcsaveu e t  le droit qu'ont ICS 
députés dc. si>ger cn mEmc cemps à Qirs?brc et i Ottawa. traduiserit l'influence 
rld,:isivz du  gouvcrriement ccntr al.  

Sur le plan éçonr~mique, l y s  çuhvcntions fidirales ont une part déter- 
minante dan5 Ic. budgct prcviniial ; en 1368, $915  no0 sitr un  budget de 
r 5 35 ooo dnllnrs ; Ir? autres g)uries de revenu pruvien~icnt de taxe5 directes, 
de divcrs pcrmis, dc drcjit de soupe sur Ies bois, J e  veiitcc Jes terrcs du domaine 
piiblic. 

i.c gniivrrncmciit va FE çh~rclier des revenus iomplémentaircs, royautkq 
sur les mines, taxes sur le capital des ~ornpagnicç d'assurance, de tEl<phrine, 
t i c  chenlins dc fsr, de cnmmcrcc, taxes sur ICF  banques, sur ies transferts d'acp 

ririils, slir lcs droits dii succession ; nialyri cet cnsçmble J e  niesurc5, ses tevenus 
ont à peine triplé en 30 ;iris, passant de I 6 3 3  000 dollnrs en 1869 à 4 336 ooo 
c-fi 1900, mais lcs suhventirinç f;df rales ne reprisentent plus que 25% des rcve, 
nu5 à iictte date lm'. 

Les rcveriiis d u  gouvirriicment provincial sont si faibles qu'il devra s'en- 
detrer priur fair? face à qlielques pr~ijets coûteux, surtout en C C  qui COnEemC 
les chemins dc fcr. En 1900. le servicc de la dctte absorbc 3 3 %  des recettes du  
cl;ou~~..crncinen t ,  rnnis Ie Qiiebcc qui n'avait que 5 6 5  milles de voies ferrées en 
rPhq En a 3 481 e i i  ~ O O I .  Le rkcau de routes ct dc cheniiiis, surtout dans lcs 
rtgions nouvtllcniciit n~lrinisées B, va devenir plus dci;sc. LG snciétés de a col@ 
nisation D soutcnuzs par lc cliirgé auront un râle moteur dans la rnisc en valeur 
des terres et le peuplement des r>gions nouvellu à un moment où l'on ne voit 
pas de m~illcurcs réponses pour enrayer l'>migration considérable vers les f i tate 
Unis dcji inductrialiks. 

tao.  Jean Hamelin, c Le Canada français,  son évolution historique B, in Annuire 
du 2uébrc.  1966-1967% p. 3 4 .  

1 zr Aiidré G~sselir,.  I L'évolutivn écononiique du Cuihcc : r 867,1896 3, in Econw 
mie qirihiroisc, F i l B .  
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7 ,  DIFF~?RENCIA'TION CRDISSASTE DES HIERARCIIIES 
ET CLASSES SOCIALES 

Coniment SC présente Id structure sociale J u  QuEhEc au cours Je  cette 
période I S q o , ~ 8 9 6  ? On trouve deux hiérarchies sociales, l'une soncernc les 
trois quarts dc  la population, soit les Canadiens frünçais, l'autre lec Canadicns 
anglais. La population .:sr ruralr b 85 % e t  la population canadienne-fraiiqa~sc 
plus encore. Les villes ant de iortcs minotités. ou nic"me des rnajorith canad 
diznncs-anglaises, par exemple Montrtal de r 83 I i I 87 I 12:. Une hurg:oisie 
cnrnmerçan tc er rnanufaeturiére angle-canadiznne façonne Ics \illes qu;bi- 
COISCS lZ3. La bourgeoic canaclieniie,frani;lisc comprend tciujours les profc&cins 
liErales et quclques riiissites individuellrs dans les aifaires. 

Plusieurs (int noté les suceés de la burgeoisie canadirnnesfrançaiw à !a 
fin d u  si&, dans lai pé -iode r 870' I 91 o "1 ics deux plus grands eiitreprciieurs 
de cette bou rgeoisic étaient L»uis,Ad>lard Sénécal et Louis, Joçepli Forget, prod 
priétaires d'une gamme i t e ~ d u e  ct v,iri>c de tonipagnies manufacturières. coin. 
merciales et tin;~ncièrcs lx5. Les noms suivants s o n t  i.p!cmcnt cotés : Errsaliiu 
dans le savon. Ledue dans les scieries, B>ique dans l'hydro-;lectririt+i. Boivin 
dans la chaürsure, Dubuc ct Rulland dans le papier, E.A Lacroix dans les 
télEcomniiinications. ct encore S. Paquct, G E. Amyot, Légaré, Casavant. Tous 
ces entrepreneurs disp?r;iîtront ( i i i  auront un rôlc plus effacé au &but du 2oe 
siéele, au moi~ient de l'invasicin des capitaux ct des indiistrics amincaines. 

Dans les villes cr Jéveloppenr igalcment des t!asçes moyennes et une 
classe ouvrièrc q u i  n'oiit encore que peu de poids dans la vie sociale, politique 
et économique. Les pr 'nc ipux centres, Quihec et surtout ,Mc\ntréal, dont la 
crciismncr s'accilère ct ,~récèile les autres villes, rassembleut ces nouvelles ciasses. 
La classe oiivrièrc c l  influencér par lc syndicaliçme américain, les Clievaliers 
Ju travail e n  particuli~r. Lrrx asociation dc typograplies a vu le jour en I 828, 
une uniun des charpcrtiers de navire? cn r 840, délà cn i 843-1844 der yèves 
trés violentes qui feror~t six morts &latent au chantier du canal h d i i n c  lZ6 .  

111. Raoul Blanchard, i: Canada jrangair, p 89. 
113. De 1840 à 1 8 7 3 ,  une a r i ~ t ~ r a t i c  bnanciére 6coesaise contrôle la iiiairie dr 

Montréal, lea AiiglwSaxons sont majoritaires d u  Conseil municipal ; i l s  pcrdront 
cette majorité en 1880 seulement où I n  majorité canadienne-française 3 fini par 
!'emporter (c f .  Giiy Bourassa, a Lrs élites p ~ l i t i q u ~ ~  de MontréaI : d e  I'aristo, 
cratie à la dénio,:ratie a.  T h t  Cariadian JrurnaJ a/ Economics and P~l i t i ca l  
Sciencr. wl. 3 1 .  iir) 1, févncr I 965, p. 3 1'5 1 ). 

1x4. P.-A. Angers, a. Naissance de la pensic économique au Canada fransais B, Rcuuc 
d'hirtoita de I'Amirique j ran~aise,  no 3, 1961, p. 10% et  ~ u i v .  ( t i t i  Far Noel 
Vallerand. in ~ i ~ t i o r n i c  québirvirc, p. 3 3 4 , 3 3 5 )  - 

125 .  JeaiiCharles Falarde~ii, c L'origine ec l'ascensioii des homines d'affaires dans  l a  
s ~ c i i t é  can~diennc~fran~~ise 1, Kcclierrhts sociogsaphiques, vol 6, no 1 ,  j aiivier, 
avril 1965, p 33'45.  

116. Pernand Ouellet, His~oire écoriumiquc et sociale dli 2uébec. 1760-1850 . rrruc, 
tuse e t  cox]anrlurr, p. 5 0 0  er 6uiv. 
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La Cornrnis:cin roy;ilc sur lcci relations du travail avec le capital au 
Canada constate en rS8g Ic travail iin usine dcr enfants de ro ans e t  moinc 
et les accidents dont ili sont victimes, les amendes dnnntes pnr Ies contrcrnaitrm 
aux feninitc- e t  aux cnfaiits, des journées de travai1 de I 2 heurts et  plus, et la 
f;iihlesse des ealairc~ : çep~ i idmt ,  la cummission note les progrès dont KnC, 
ficirnt. quant aux sa1airt.s ct  à la duréc du trnvnil. les ouvriers des VI!~FS OÙ 

dcs 5yndirats se sont implant& 12'. 

8. NOUVEAUX R ~ G I M E S  POLITIQUES 
ET I N F ~ R I O R I ~ A T I O N  DES CANADIENS FRANÇAIS 

Nous cstimcins qu'au crlurs de cette pé r idz ,  08 I c  Quéhcc vivra deux 
statut. con5titiitir1nncls succes<ifs, Ir prvivclir politiquli échapre largement aux 
C~nadic.ns Frnn~nis et limite leur promotion collective s i a l c  ct konomique. 
Le régiiiie dc IqCJn:on qui dur r  de 1840 i 7867 a été établi comine unc rcvanr 
ch< sur Irs jn.ciirrectiuns J e  1837 ct 1S38, et sur la pou:& r2formiçtc e t  nad 
t icliiaIistc qii i les ont prk>d2es. Il sera t o ~ t  d';ibord accueilli aVCF consternation 
ou avec cukre, avant qur ne s'instaile ln rkignatiun, ou que certaiiis en vitn, 
lient i rhoisir I'Emipratiun. 

I I  est vrai qi ic le réermc de I'Uniun compurtc des rn~sure5 vexatoires LE 
Canada fran<:ii~. dont Ia proportion de population est la r l ~ g  élevée, a IF 
iriFmc. nomhrc de députis que Ir Cnii ;~da.Ou~st ,  i l  doit égnlcmcnt en assurer 
I;I dette, ct dc 171~s la Ianguc an~laict. est décrétée xuIe langue officiclle. Que 
peut-on impovr  dr plus pour unc sccunde foi: à un V A I 1 ) i U  dont In popuIntion 
r~inotitiic rncore la malclrit: dii pays ! 

II iniit dire que cette norivc'lle constitution du C:inada,Uni découlait dcs 
ri~comrn;iiidatjrlns dz Lod Durh;im venu aii Canada au cours d e  la pértode 
insurrectionnelle. pour e n q i i h r  sur la situ;ition et les mesurCs ;i prendre. Lord 
Diirham, capit:iinc f i é n h ~ l  c t  goiivcrneur cn d i c l  dc tuuter: lrs prcwinccs bri, 
ranniqiiep dt. I'Aménqrrc. du Nord. e~ t imc  quc c'cst qu'un conflit di. 
pnncipeç, c ' t . ~ t  une lutte de deux natiniis au sein d'un même fitat, et il prti. 
p08F ICS ucit'ntatio~~= suivantes : 

Je n'entretiens ;iiicuii doiitz sur le caractkrr nacirinal qui doit ctre donnil 
~ i u  Bas-Cdn~da : cc doit Erre eelui de  l'Empire hritaniiique, celui de la 
majorirt i i~ [J  population de  I'ArnSrique britannique, celui de la race 
?uperirurc qui doit i une eprique prrjcliaint. dominer sur tout le concilient 
L!P l'Amérique du Nord. Sans opErer lc changement ni trop vite r i i  trop 
rudcrntrit pour iiii pas frr-iiwx les espnrs rlt nc pa.5 ~acrificr Ir bienArc 

I 3 j R d p p n ~ ~  d e  14 Cuinmiriiori rogri!c .rur Irr rs!xiions d!i trai!oil aimcc ! r  c o p i ~ u l  air 
Canado (O~inwa,  1889) .  in Michel Ilrunet, Histoire du Cnnadn pur 1 c s  icxrrJ, 
t .  11 : r9 jg -1960 ,  MontrGal et  Paris. Pides, 1963, p. 40.53 .  
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de Qli;'lx~: tcmpkcb par le droit d e  désaveu ct la dclubl: rcprfscnt;ition dz: 
d2put;s ne peuvent qu 'a~ccntucr  la provincialisatiiin iiiiruc qu'on lcur 
impose ; mius, II eiicore, la résistancc ct l'effort d'affirmatinii collective des 
CanaJiens frar i~ais  parviendront peu à peu à faire dc rctte a municipaliti. 
un peu plus grande que les autres B un Btat  qui, maIqrC ses pouvoirs tronqués 
sera dc. plus e n  plus conçidfré cnnimc l'État national dcs Canadiens frnnçais. 

La Conféd>rntion de 1867 est n tc  en b u n e  partic pour des raiwns 
f ci:norniqucs c t  finançiércs. La fi i i  du  traité d e  récirirocitE avcc 12s É t a t s + ~ n i s ,  
(IUC ccs dernicrs avaient finalement dénoncé c n  r 866, frirçaic lc Canada+Uni i 
chercher un marché pour scs De noiivrau, comme e n  1849, des 
Canadicns français, z I ~  quc J. B. Eric Drlriun, se discnt favorables à L'annexion 
aux ÉtatsTunis mais 11s snnr niinoritairss : la plupart, A l'instar d u  Journal de 
guibec du  8 f;vricr 1866. pcnscnc que : a: Cette  conduite des É t a t s u n i s  
... n'nctristern pas le Cannda qui  rcchcrçhera dans SI force WUIE le développe. 
mcnt dc cette méme force ... '-'D v 

La Crinfl:d>ration dcvnit Cgalcmcnt permettre dc supprimer lcs douanes 
intcrcoloiiialcs c t, raison prcmi;'rc, ci3nstruire un clicmin de fc  r in tercolonial. 
Le gouvernement central dcvait e n  cliargc les dettes Jlis provinccs. 
Ainsi 1c nouveau gouverncmrnt dc In  Confédération ayant une surfacr finan- 
ciérc I ) l~ i s l l ;~ rgr  pniivdi t cmprunrcr aux hn riquiers d e  Londres pour mettrr en 
a u v r c  son chemin de fer. Donc les raisons économiqucs c t  financières qui ont 
pré~idé A la riaissiincc dc 1'Actc d e  1'Arn6riqrie du  Nord britannique sont 
primordialcq : a Ln CorifédEration fu t  cscentiellement une opération dc finances 
pi~hl iqi~cs ayant pour but dc incttrz i la disposition des agents rcconnlis rcspon- 
sables de I'invcstisscment d c i  ressources nécesçaircs au dEveIoppement écono, 
miquc du  pays lS1. D 

Si 11s d ~ u x  constitutions qui inarquznt cette période ne jouent pas e n  
faveur  du pouvoir dcs C ~ n a d i c n s  francais, la volont6 dc survivance ou d'afir, 
matrcin qiii sc manifcstc c n  ityip~rnit d'autant plus surprennntc dans une conr 
joncturc riii rant dc. forcer sc.rnhl:iicrit opposcr. Les Canadiens français 
riv-nt In concurrcnic in<pale quc leur fait la riouvelle majorité déniogra. 
phiqiic cnnadicnne~ani;rIais c: approvisicinnFe e n  ressources, en technique e t  e n  
inattricl l a  premitrr puissanic. d u  monde, 1'Anglcterre 13' W .  D e  plus. un 

r jo Citc par ]cm-Charlrs Bonenfaiir. cr Les or:Rincs Econnniiqiies et les dr~positions 
de I 'Actc de I'AmEriqiic du Nord britaiiniqiic d c  r867 3, in &onnmic  quihi.  
r~>rJc ,  p. B R  

131  Alfred Dubuc, u U n c  interprération Pconomiqiir i!c :a çonbtitiirion 3 ,  S o c ~ a ! i s m r  
6 6 ,  n D  7,  janvier 1966, p. 3 . 2 1  (cité par AIlrcd Dubuc, in fconor i i ic  qtiihC. 
r Oise, p.  zo r ).  

I ~ I .  Nocl Vallerand, t A~rtculturisme, industrialis~tion c t  triste dc~tin de la btiur. 
jieuisie canadienne.franyaisc ( I 760.1 9 2 0 )  : ql i e lquc~  ilinicnts J r  rfriexion 1, 
in ficononiic qicébécoisr. p .  3 3 0  



peuple de i r i h t i  cultiirc anglu-saxuiine, de mErnc languc, g ra id i t  ; i~:x fi-on- 
tiPrcs cn afirniant dc p l ~ i s  cn pliis Fortemc'nt sa t-xhnique e t  son esprit d'cn- 
trepriçc. Les Canadicil:; français qui ne  peuvent écliapper à cette triple inilrien, 
ce s'organiçcrunt u n  srs tèmt dc défense, mélé de compromis et dc refus, qiii 
permettra iine suwivaiice à défriiit J ' u n  kpannuissement collectif. 

y. CONTRASTE!;  E T  C ) P P O S I T I O S  DLS C O M P O R T E M E N T S  

Le ~ g c  siéele en pdrticuiicr wra niarque par la tension entrc la parti, 
cipatirin au nicindc mlidernc, iirbain, industriel, capitaliste et Ctrnnger, et le 
refus, le rcpli sur la tradition, la tcrre, la rzligion catholique, la langue frniiçaisc. 
Les Canadiens francais vivfnt ces deux appcls et t rntrnt  pnrfois de le5 
r:concilicr, comml: cc fu t  le cas dans la piriode r 8:5,1 838 oii le n~tionalisme 
était lié aux doctrines IibEralei e t  d<nincratiques. Mais le nationalisme que le  
clergé assums i parri- dr 184o sc coirp< dc ce courdiit et sc douhlc d'un 
esprit terrien, clérical et théo~rn  tique ' "". 

Pour annlyser les tendaiiccs divergentes ct convergcntcs que vit la 
société eaiiadicnne pn : rapport nux aetivitA Ecoi~omiques. on  peut rccourir 
.; uri modèlc et xi iinc rypologie propoGc par Albert Faudier  '"'. 

Dciix tppcs clir,r;ani:atiun sr.icinlc partagirnient le mondc ocz idcn~i l  : Ic 
type burcaucratiquc et Ic typc pteuniairc. s L'organisation d c  type Iiurenu, 
eratique oii fo~ictioniicl caractkrise une société Iiikrarchique primi tivement 
h h l i e  sur la ricliesw foiici?re e t  dont  le gouvernement peut être tour i tour, 
ou sirnultantment, ar i~tocrat iq~ic.  thhicratique, militaire. D L'intCrft d c  conser, 
vntion, le statut wcinl I'idte de prrimcition hiErarchique y orit une part domi, 
nnnte, i In différence de In sriciét: de type p h n i a i r e  qui implique l'esprit 
d'entreprise, ¢ u n  guîrt dii risqiie doublé d 'une aptitude aux jnve.îtissement!: 
poduet ifs  D, le presti,re social r s t  riilii i l'aptitude à nianipnler les bieris 
e t  les çcrvices en vue d 'un  gain B. 

Ces dcux 1i81cs d'interpritatiriii possililr, bureaucratiqut: ou pécuniaire, 
rie riierit pas l'importa ]ce des factciirs de ctih:sion cult~irc.llc.. Mais cettc systl- 
matisnticin iFt exccssivi: et n'est pas gériéralisahle si l'on veut plaquer ce m d è l e  

r 3 3 .  Fernand Ouellct,  H i ~ t o i r e  éronoriiiqiie et  roriale d u  z i i i b c c .  1 7 6 0 - I R ~ O  . striic- 
ture et  conjoncrusi, ,  p.  476. 

1 3 4 ,  Albcrc Faucher, 4. La d i i a l~ té  cliiadiciiiic 21 1'é.conomiquc : [ cndanrcs  divcrgcntcs 
e t  tendances conv.:rgentes z, in Histoire éronornique e t  irniié canadienne (1760.  
18951,  p .  1 4 5 - 1 6 0  Albert F-iichcr crnpruntc  sa typoIopic aux trois autcurs 
siiivants : R H .  'rawiiey, I l i e  Acquisirive S ~ c i e t j ,  Ncxv Yrirk, Harcourt ,  1 9 4 6  : 
F. Dclaisi, les Deux Eirropes : Europe inrIuirriellc ct Europe agrtcoIe,  pari^. 
Payot, ~ p z g  ; Ma:< Iiaiidirian, e: T h e  Burcaucratic C u l t u r ~  Pncrcrn a n d  Political 
Revolution >, Arn<.rican Joiisnol of Sociology. vol. 39, 1933. 
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siir ~ ~ L L I ~ S C S  CPd: i [Ui>  c t  YICI&S ; dr. F[US C ~ I C  fait !A pnrt bcllc ;tu cnpit;~!iarnc 
rt ccJii5idèr< +jLlrativcrn:iit la xicict; di.Firiic. improprcmcnt comme c hureau, 
.r:itiquc %>. Jii moiris J ~ n a  l'utilisatioii qu'en fait Alhert Faucher. 

ç Durant tout Ic igc qièclc, zt  ménie au.del3, ... l'organisation du  typc 
Iiurc,i~izratiquc, rilir~.=<iit<e cn  ma jcurc partie par le groupe francophone, 
n rl;v~-liippl: çvii terroir, i.lli. a amplifié mii contrôle cléricnl. B L'cxodc vcrs 
1;: vi11~ c ~ t  une f; l<ori  de s'cri atfrancliir. Parmi les classes dirigeantes, le plus 
< r ; i~ i~ l  rir$inl!r~ p;irtiziyc i 1'nrg;ini~;itiori burenucrntique, xule  une minorité b n  
gr: niail fil': clicrclic s'intégrer i l'a!rganisation de type pécuniaire. La tech* 
riologic coiiteniporniiic, cliarbnn, vaycur. ~lcctricitk, a produit une convcrgcncc 
dii In  SOCI.!~~? dan? lé typc d'orç-nnis~t~rin picu~iiajre : la province de  Québec, 
hasticin d'uni çcicitti dc type burcnurra tique. cst Jcvcnuc In base gfographique 
d'un rl?vt.loprciiiciit industricl ; elle a St: prr,ictéc dans l'univers ang!o. 
nm,:i.iïain '" B, 

or1 , F C T ~ L  priit,;trc surpris dii dr>rcrinini~mc niat?ri;ilistc qui marque ciettci 
ii~trrprétation 1;i fui5 r?actioii riiiitrc les cnviol~cs ni~ssianistcs cit nationa. 
listcç ct iiiflu~iic'~ cle la pciicc écotioniiquc IiKrale. Faucher pense que le 
Qii ;I~c cçonctitiiiiit unr wçi$rh rGfrxtiiirc I,i technique aIors qu'clle l':tait 
surtriii t i l'erivironnemei~ t :riciciciil turc1 q u i  I'.iilsrimpa~nait. Toutcfois, Pau, . . 

rhcr cstinic qirc la cnnvcrqcucc Jc.5 Jeux types d'orgxnisation sr. manifeste 
i In r i5  les synclic;!ts ouvriers 

Eri ;iunimc.. priiir ltis Carinrlicn~ franqais, la p j r i c~r lc  t44ri-~Sgh rcflhc 
~,tlmbicri lrs !rrni!dc lcvicrs de d:cicioi~ leur échappent au nicimciit oii .w iriettent 
rii !71.1i< It.5 f; in,lcnic,n ts du dfvtlopprimcirit industriel qui  va bou1eversr.r Ie 
Qu&tiec e t  c i i  fairc pro~rrssivement iiiic nouvellc sociEtE. G t t e  faiblesse de 
l i t  I r aut(.nrlmie cl? rlCciçioii sur lcur propre rlévcloppcment :c double d'une 
divirp.iirc iiinrqiife CICS compçortcmeiits qui corrcspnnd ;i I'li>tFr~lFénEitS c le i  

ructurr's ;,6:riiioiniqiicq cr wcici:ilc: du QuEbcc de cette Epoque 

D. r 89b. I q60 CAPITALISME INDUSTRIEL 
AMERICAIN ET CANADIENTANGLAIS 

Ci-trr piriride ~ I i i  zoc  sièclc cçt cellc d'un QuEbec indiistriel, r'e5t auni 
au tc.iiiriiant dii 5iCclc In pliase du dtinarragc kcrinomiquc qui cl>butc comme 
:iii Cari;idn. : III  plris iîit c ~ i  i Rgh, ;iii mornciit dü  retournemetit de l a  conjonctiirc 
iiireriinticii-i:~ Ir,  nini: qiii iic ~. 'ncc~lèrc vraimciit qu'à 1:1 vcillc ct pciidant la 
Premi:rc C;ii.:rr <* mi~rirliale. Ccttc pErinrle de dEmarragr iic. prend hn qu'cri 
iglci ni1 in(ii!iriit t o i 1  SC n i~ i~ i f r s l c~ l t  rius ciaircment k s  nniivi.ilc~ Ftruiitiircs, ou 

i 3 5 .  Alhcrt F;iiichcr, I - l i ~ i ~ , i r r  i c t . i i f<mi t j i i e  c i  i iniré cariadienne (1760-18grl ,  p .  156 .  



mEnic se terinilierait r:Ii  1929 quand lcs structures de la sciciété iiidustrielte 
au Qufbcc se trouvcct ntttement confirmcrs 13'. 

Ln scconde phase de la sivolution incltistrielle au Québec coincide avec 
ta pi-riode rg>g,rgGo, pLriode très forremcnt marquée par la crisr. puis par 
une cxpnnsion remarçiiable 3 la veille de la guerre, et  jusqu'à la fin de la 
périijdt. L'nnnéc I 96c, sans être Ic Jépnrt unique de nouvelles perspcchvcs, 
nous a semblé prluvuii car;ict$n~sc I'nnicircc d'une n~iuvelle piriodc du prlint 
de vuc de ln rriherchr dc l'autonomie et de l'homogénéité du  développcmrnt. 
Lcs nouvt-llc~ initiativ's qui apparaissent permettent de se demander s'il x 
manifeste alors unr inarclic vdrs I'u économie complexe 3, ou un maintien 
des effcts de  dominatirin et des diipariGs qui les accompagnent. 

Toutef~iis. Ir c;. rac t èrc in Juçtrxl dominant de l'économie québécoise 
ne peut être mis i7n joute nu cours JI' cette période, même s'il n'apparaît 
Evidznt qu'A partir dc. la p;riodc de l'cntre-dcux,guerres. 

Dijà au cours cc la période r 840.1 896. la  politique écrinornique exté, 
rieure (rarifs) ct iritrricurc (cannux, chcniirig dc fer) était un palliatif 3 
I'empri6e et i l'attrncticin croiss:~ntc c se rck  par Ir5 Etats-Unis (rnarcht pour 
[CS produits ciinadicns, source d'emplois indiist riclr, ports ouverts e n  toutes 
jaiwns) ; miiii cette infiutincc vn SC rcnforccr ;:LI r7,urs J r  I n  1)::. . '8. I i ~ } r ) ( b  

oit Icr 6tats,Uriis dcviL:nnciit lc priiicir?;~l fuurniscur, p i . ;  IC principiil clicnt, 
1~irs:iiit loin cn arriierr: ln Grande,Bretngiie ; Icur J I  ~minntion s'affirme égalc- 
mcn r d;ini I'.ipport dm:5 cnpitniis ct 1i: contriilr d'un nombre toujours plus 
?rand d'entreprises et de sccteurs Jivcrs de I'&crincimie quibécoise. Le pouvoir 
économique canacliiin- inglais s'exercc e n  b n n e  part par le gouvernement 
fédÊra1 qui ~rntral iscr~i  1ili:s de pouwirs 1'occ;ision des deux guerres monT 
dialcs et  des a n n k  dc l a  grande criTe. De plu<. 1cç Canadiens anglais influen, 
cent Ic gouvcrncnieiit priivinci:il cn cciu tridant la hnute finance muntréalnise 
et  nrirnhrc dc  grandc? inclustric; q i i  sciutienncnt les partis politiques et les 
gou~eriiements de  Ieiir chriix. 

Lcs Canadiens f -niiq;irs voient ce monde inclustricl s'édifier hors de  leur 
contrôle, et leur participation n'iritcr~icnt que dans Ics rôles suh.iltïrnes ; 
leur maind'wiivrr abindantc fournit une force de travail docili: et  à bon 
mnrché Les rnrcs i n d ~  5triels canadicns,frnnçai~ npparus au tournant du si>cle 

r 36 Pciiir André Rayo,iuld. le démarrage TC ~itiierair entre 1896 er i p r  7 (Crtiis<dn~t 
r r  s t r i ,c turc  2 i < ~ i i ~ i r n i q i i e s  de I B  Frrirtncc dti Suéb<.r. q i i t l i c c  hliiii!t.irc dc 
i'lndlisrric e t  du Comriiercc, 1961, p .  53). Pour Albcrt F ~ u i h c r  c t  hfa i i r icc  
Lamcintdane, le dtveloppcinenc rapide, les grands ch i ingc rnen i~ .  cnrrc?pnndrnt  
3 l a  piriudr ig!+-rg50, a Histuire de I ' rndust r ia l i~at ion .,, in R Di)rr ichcr cr 

P.-A Liiittau, Ic t Rcrartl .p clir  québec  rc I'rnjinorité lcnnr,miquc d t s  Cana, 
dic7is jrai t~ais ,  p 17 



xrciiit sbsorbés ou laissés loin cri arr1i.r~. a u  momilnt ou la grande en t repr ix  
,irnCrii,iiiic. investit le Québec. PIUS fortement que jamais u n  grand nombrz 
de Canadiens français quittent lrurs villages pour se prolétarixr dans unil 
siiciét; qu'ils n'nn t pas f aqonriCe. Lc.; tensions, les d'adaptation, les 
iiiégnlités socialss vrnt  SC trauvc'r avir.65 avec la grande crisp. de  19z9 ; la 
sociSté est remi~c  cri questiori. Examinoris maintenrlnr <amment se caracté, 
riscrit les structur2s d u  Q u e h c  de cette péricidc. 

r URBANISATION ET MISE EN VALECIR DU TERRITOIRE 

Ln populatiou québCcnix qui attciguait I 489 ooo habitants en i Rgr 
passe i < 759  r i r i c i  rkn 1961 ; malgr; l'émigration très Flrvéc au début d e  cette 
pk iode  c t  l n  bnisai. de  uatslit; qui s: manifeste à partir dc la crise de 1929, er 
vers In f i i i  dc  la p k r i d c ,  cette populntion aurn prcsquz quadniplé c n  70 ails. 
ou vrnirnt~i! quadruplé ~ . i  l'on p o u s s  la période jusqu'lu recensement d e  
1971 r;ù Ic. Qu:liez avait 6 n27 aon  habitants. L'émigration, qui avair atteint 
F ~ E  srimnirt avec la d k c n n i c  I 881-1 891, déclinera par la suite ju~qu'cn 1929 

où ellc ccsçe prcqqii~. cnniplètement. 

L'espace nccuph s '~pr;indit,  tout d ' a b r d  dans l 'entre ,deu~-gurrrcs  avec 
12 pc.ul~lenicnr acrilErb dc I'Ahitilii c t  d u  Témiscaminguc, et par la suite avec 
la mi.? cn vnleur cl? l a  C*ite+Narcl depuis la Secrlndc Guerre mondiale : d e  
pli15 1'irnrnc.n:~ nord quiErni:, devenu Nouveau-Qu;hzc, est prospecté, x s  

mincs nnt ixploitéc-. scs cour5 d'enii vont pcrmztcrc J e  projeter des éqiiipc, , 

nienti hydro-électriques d'envcrjiurc 

Lcs villes, crandes et inoycnncs surtout, connaissent un rswr rcnsidérabl~ 
dunt ci.Iui clr hlontrzal est lc. plus remarquable : 267 ooo habi:arits e n  1901, 
470 ooo c n  r g i r .  6 1 P 1 i i l r i  eri 1931, 818000  e n  1931 19'. La ville de Q u é h c  
passe d!: 65onr) cri rqor i 7 8 0 0 0  cii 1911. g s o o o  cn 7911. 1;uooo en 1931. 
Dcs rillcs nioyciiiics :e développent rapidenitnt . Sherbrooke. Trois+RiviEres, 
Shawini-an, Ch?ioutimi, Hull. La poprilation urhainc qui était de j3.% e n  
r 891 p ~ s c  i 56% e n  1921 13q, premier recensement décenrial où elle l'cm- 
pcirw sur la population m r a l t  '". 

137. Annuaire du !+iCbrr, 1g66.r y67, p. 272, Leschif lrce ne donncnt qu'une idéc 
de la croissance u r h ~ i n c  de Montr:al: car ils n'inclucnc paa Ia population des 
bsnlicucs qui, en 7961, seront plus peuplées que le c e n t r e  ville. 

1 3 8  Louis M a h e u ,  Q Développement P;oiioiiiique: du Quibec : r 8 9 6 ~ r g 2 o  D, i r r  Écnni- 
i n i c  qiiibécoire. p.  14:. 

r l g .  La populrrian urbaine eFt ccllc qui cct dans Iss ccntrcs de  pIus de  1 orio habi, 
trinrs. M.iis la population ca i iad iennc+ ir~n~a i sc  bcsucoiip rnoinfi urbaiiisée n ' s  

sans doute p ~ s  attcinr ce  WU^! de 5 0 %  dc pnpulacion urbaine qui n e  acra dG- 
pa-l. avec ccrritiidr qii'nii rcccnscmcnt de tg4 r .  





ç-rants qu:b6c~is Lc xctcur szct~ndaire quehicois a sans doute d i y a k  lc 
xcccur  priiriaire au crburE- d z  la décennie r g r o s I y î n  e t  la gucrre aura éd 
I'ocrasion dc cc. clrangemcnt (l'oh le Québec Cmergi: commc m i é t é  urbaine 
ct  industricllc. donc depuis u n  h n  dciiii-siSlilc.. 

Avsç les avantages de rcvznus ct d e  bien,?tre accrus. le Q u é k c  conT 
naîtra presque :iussitUt les dificult;.~. de ln  cié été jndnstnelle : crise dc recon- 
iersirin :iu Icndrmaiii de la Premiére Gurrrc  mondiale, ct pIus encore I:r grande 
cn=c dc r gzg et IF :iiin;es dc déprcsinn ; le Québec comme I'cnsemblc d n  
Can;ld:i aurÂ i r é  parmi les r t ~ i n n s  les plus tonchFes, Ftant drmné sa dépendance 
rnverc l'&con( m i e  :~rnéritraine. 

Ail cours des annécc T QTr: s'intensifie l a  transformatirin de  l'économie 
c1~1E.bCcoiw qüi connaît une .seccinde révoiution indiirtrielle qui  n'est pius 
relit+ n u  fçr et i Ia vapeur, mais 3 1FleçtricitE r t  aux métaux non ferreux, 
tels qur' Ic ciiivrr. l'aluminium, Ic nickcl. nutnnt d';trnuts dont  dispos? le Quéhci 
qui va cnnnattre alors ler transformations les ~ l u s  rapides : 

Cc. n'est pliic l'industrie li-père de transfnrmation. mais les industrips qui 
rrpic,itcnt /ils rcs.Gources n;iture!lc~. qiii conitituent lcs srcteurs e n  expans 
<ion c t  Ics piilic de crt1iss;~ncc. A u  premirr rang de ces industries 
vil-nncnt les ~ i b t c s  et pnpicr3, l'affinage d c s  métaux non ferreux. A 
l'encontre dc ln prcmiérl: rGvnlution industrielle, la deuxième 5'opSrc 
cn fonction des marché... extirieurs et prend appui sur der industries qui 
nécessitent non pas une  masse de main-d'œuvre, mais unc masçe de 
c;ipitaux I d S .  

L.1 prédominnncc indujtriellc dans !Y Québec d u  2oe siècle nz peut 
fa i re  oublier son agrieultum hirr! qu'elle n'nccu yie qu'une proportion tou iours 
mciinclrc de 1.3 population. L'iiméliorrition dzç moyens de transport avec I'ciue~t 
ean;irlizr! - caniiux, chcmins de f e r  - qui. au cours de la période r840,18p6. 
avait r i i~né Iri prductirin cérhlière et orienté leu efforts vcrs la prnductioii 
laitière. influcncc encore I'aqriculture quélrécoise qui coiifirme, au cours de 
cette pCriodc rRg6,rg603 sa vcicatioii pour la prcdurtion du lait.  Malgré 
I'c~yiansicin que lui donnera la Première Giicrrc mondiale " A ,  le décliii de 
I'ngricultiirr se irianiferte autant dans 1 a valeur produite, qui ii'attcindra que 
3-796 ilil produit quéKcois en i 960, quc. dans la diminution du  nombre des 

I 4 5 jean Hanielin, x Le Cariada français, son ;volution hietoriqiic D, in Annilaire 
dii zutbec, 1g66qrg67, p. 4%-43. C e s  changrmcnts ont été  explicitis prkalnble, 
nient par M. Failcher e t  Lamontapne, a Htstoire de I'industrialisation 3. in 
R. Durocher et P.-A. Linrcau. le aRculrJ io du airébec ci I'infénoriré éronu, 

mique Jcr Canadrens [~anqais, p 34'39 
1 4 6 .  Ltu i s  Maheli. u Dêceloppement Pconomique du  Qutbec : r A 9 6 . 1 9 1 ~  m ,  in 

fcr inuni ie  qiiéIiFroirc. p. r 5 o . r ~ ~  
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txploitatioli:: c t dcs iucfaçes cultiv6c.s 14'. L'exde  ru raI intense caractkrise 
toute cctte périiide 14'. c t  mëme juyu'en 1930 l'émigration vers les ??tats*Uni6. 

La forte croisince industrielle eiiregistiée au 1oe siècle aura permis 
au Quéixz de se situlx par wn revenu moyen per coiita au niveau de celui 
des grarides régions industrialikes du monde. Cependant, tant par leur 
nombre que par lcur quai iti., les industries ne lui ont pas autant profité qu'à 
l'Ontario qui  s'afirm.: toujours davantage comme ccntre de gravité écono 
mique du Canada. L'Ecart de revenu moyen avec l'Ontario s'est même 
accru de 1926 3 1958, et il a été démontré que lc revenu personnel moyen 
dans le Québec est ~riférieur à cclui de l'Ontario par une marge de 1 ~ ~ 5 %  

depuis 1916 et les salaires du sectenr mannfacturier par nne marge d e  IO 
i I 570 depuis r 870 l'" 1. 

3 .  DEFENDANCE A L'PGARD DE L'ONTARIO ET DES ÉTATS.UNIS 

Dani ses échnn2ej avec l'extérieur, dans les apports de capitaux, le 
Qnéixc manifcstc une dbpendancr: accruc L l'égard dcs EtatvUniç, mais 
a u s i  à l'égard dc liOn:ario. proviiice motrice du Canada anglais et du Canada 
tont entier. Les Américains sont propriktaires o n  bien ccintr6lent un nombre 
c ro i san t  d'entreprises parmi bs plns importantes dans les secteurs les plns 
dynamiques : 

Jusqu.cn 1900, 1 5  crimpagnies arnéricaincs créèrent dcs filiales sur le 
territoire qnéhécois. On a estime à 43% des ir,vestisjements dans de  
nonvzaux étab1i:;scments la participation américaine pendant IFS 15 
années qui suivirent. O n  considère qu'en 1934.  le tiers des capitaux 
investis au Qui h.e venaient des Étatsunis, et  cctte tendancr: s'est 
probablement accentke pendant et après la Euerre lS@. 

Pour le Canada triut entier, le capital érraiigcr passe de 24 millions en 
r hg8 à 546 iiiillions ds dol!ars en 191 3. Durant cctte $ride.  Ics investim. 
ments britanriiqucs I'ernportent encore sur ccux des IhtvUnis, mais la Pre* 
rnibrr: Guerre mondiale va consacrer la domination américaine sur IC Canada, 
et au coiirs des annécs 1960, Ie capital américain investi à long terme 

147.  Jean Hamelin. u Le Canada français, son évolution historique b, in Annuaitt 
d u  q u i b e c ,  1966-rti67, p. 43. 

14B. Louis Maheu, a I)éveloppement tconomique du Québec : i8g6,lgao >, in 
écanomie québCcoire, p. r48.  

149. AndrP Raynauld. C!roisssitcc et sirrrrtrrre écoiromiqrres d c  le province dc aidébec, 
p ,  58.59 et 63. 

I go. Albert Faucher et Mauricc Lamontagne, s Histoire d t  I'industnalis~tion 3,  in 
R. Durocher ct P:A. Lintirau, Ic u Retard r d u  9 r r é b c c  r t  I'iriférioiité icano*  
miqrre drr C~nadiens f ran~nis,  p. 40. 
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I.;annd;i x r d  six i scpt fois supir:c.ur à celui investi psi[ la Grande-Brctagnc 15'. 
Quant  , i i i x  Czhangcs rcirnnirrciaux, ln  dEpendniicl: à l'égard des t t a t s + ~ n , s  ne  
fcra que c'accroitrc tout au Ion< dc In  piriodc. 

Lcç f t n t s . ~ l i i ç  dzvicrincnt dis 1876, siuf  I ' e x ~ c ~ r i o n  d<s aunées 1880- 
I Q~ISIBSI, le prcniier friurniswiir du C,inadn. Dès 132  1, ils cii deviennent de 
plus cri Iilus Ic prcinier clicnr Iorsquc I L  Cannda i'cst établi comme pays 
industrinli& cn partic' :ous l é k t  dc leurs jnvc~tissern~i-its directs (cablzau LXI). 

Malhcurcu.wrL!i:nt, les dnnnF;s rnaiiquenc pour les échangcs extérieiirs dii 
QirEkc cr l'irnprirtnncr clrs inv~~tissernrntç  tirangcrs qui  y çont cffcctués. 

TABLEAU LX1 

Ec!i*,: :er c(lni,nerc.ia:rr dii C J ~ ~ A  
avec les f t u t r , ~ n i s  CL b Crande,Bseragiic i c ~ i  PGUTCCTIILI::C d : ~  t( i ldl)  
--- - .-A .- -- 

année % des (a des r. IC Jcs % des 
exportations irnportatiuns c~porcarions iiiiporidtiunb 

- - 

SOURCE : B. Bonin ,  I'Lnuesrisscmcrit éc~urijicr ù long rerrne air Canadd, tableau, p .  4 0 3  , 
et Annuaise du Canaila, 1971. p i r 59. 

1 5 1 .  Bernard Boiiin. l'liir~crrisstmcnc étranger i Inrig terrne au Cannda.  p. J r .rro.  
De plus Kari L c ~ i t t  présente uii tableau I lr .  la ~Epartltion de I'invcst~sseiriciit 
étranKcr au Csnada de 1867 i nr: julirs qui montre que 13 dn:riination améri, 
caine a Fris la place d e  celle dc IJ, Grandc,Brrraene au i ~ i i r c .  de la piriode 
r q r 3 - i q z 6  et que ~'invcrtiscrntiit srriéricarn est dc plus  cn plu' iin invesrisse. 
nient direct (10 Capiriilatrun ~rariquille : la riiati?m:re américaine 3iir 11 Canada, 
pr f face de Jarqucs Parizrau, Qubbec er Montréal? tdit ions de  I'ITcnirne, 1 9 7 ~ ~  
F 7 7 ) .  



4 PROL~TARISATION DES C L ~ S A D I  CNS FRANC;:IIS 

Par aillrurc, les struccurcs soçialcs vont ètrc prnfondtmeiit changi!es 
Les Cinadiciis f raqai;,  qui fournissent la graiidc maGe Jz la iriairi,J'czuvre, 
vont rciiforc.-l.r la çbsie ouvrifre et la c l a w  moyeriric qui prennent dt. I'im, 
portance au  cours d e  cctte période. 

LC syndicalisme riuvriilr prend w n  e:wr ; d'alicirrl re rn:inifcsteiit qiielques 
asçociations amEricaine3, puis c n  192 I ,  la Cr)niédérntion des t mvailleurs cathn, 
l i q u ~ s  du  Canada çc crée e t  compte alors 26 oijo membrcs, les a Unions s 
~imérieaincs se renforcrnt avcs la fondation d u  Congris canadien d u  travail 
C" tg35 "*. 

La Imurger-iisie c;inadieniie,f r~nçaise dciminée par tes prolessions l iErales  
est plus que jamais nb8:inir des ini ti;itives iiidustrielles, surtciut cliins In pEritdr 
rgra.194r; l5" ct  la ;>ériode iRq6,1g60 doiinc lieu à la plus fort2 i~ i f t ,  
riorit;. collcçtive dtis Canadiens franiais et montre combien, au Québec 
même, le pouvoir tconomique Echappe tré j  largement i la majoriti. 

Toutefois, nu colrç  de cettc méirie pihicide se manifestera urit prise de 
conscience, encore t r k  limitfe ccrtcs, mais suffisaricc pour échafauder quclques 
remèdes en mettant sur  pied u n  mouvenieiit wxipératif 15' dont l'importance 
surprendra plus tard, et en renforpn t  I'organiration dc I'Btat provincial 
que Ics Canadiens français vont utiIiwr davantage ; Irs revenus d e  la Pro, 
vince ~ a s x n t  dc 6.8 rriillicins de dollars cn 1914  i y 6  miHiions en 1945 I s 5 .  

5 .  BILAN DE L A  PERIODE 

D e  i 896 i rg-50, le Québec cunnaît à la fois son dSmarragr industriel e t  
une vie J e  sociét; industrizlle, mais 12s Caniidiens franqais ont  été muvent 
étranpiirs aux d>sisions qu i  ont charigé leur xiciéte. Les capitalismes amzrieain 
e t  canadicn,angl:iis ont réali& l'industrialisation du Québec, apportant tech, 
nique zt çaIiitaux ; les Canadicns Fmnçais fourriiront la m a i n , d ' ~ u v r e  pour 

1 5 1  Jean Hamelin, a Ls Canada francdis, son kvolutian histariqu~ B. 111 Annualrc 
du $utbec, ~966-1ri67.  p .  4 4 .  

1 5 3  JeandCharles Falardesu, c L'origine et 1'arct.nsion des honirncs d'affaires dans la 
société canad~cnne+:'ran~aise r, Reche~c l t e s  socingr~pli iques, voI. 6. n o  I , janvier 
1965, P. 93-45. 

154. Albert Faucher, a La cwpération agricole dans la  pruvincc de Québeci. in 

Hisrotrc éconamiqu.: c i  i m i t i  canadienne { r 7 6 0 , 1 8 g ~ j .  p. l o g  gr suiv. 

1 5 5 .  Jean Harnrlin, r Lm: Canada f r a n ~ a i s ,  bon évolution historiquc B, in Annuoirc 
du 2uébec ,  ig65.rg67, p.  46. Au courfi de fa période seront niis sur picd les 
niir.iccèrcs suivants : Voirie ( r g r 4 ) ,  ARaircs municipalcs ( rg  r a), Revenu ( r g a j ) >  
Travail ( tg r ),  Santé ( sg36), Industrie er Commerce ( I g j) Biendêtre social 
( 1 9d4), T r z n ~ ~ ~ 1 r f ~  et Cornmunicatians (1951). Jcunesse (193.9). 
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d'une société dont la vic écnnoinique rr'posc encore pour des décisions essen* 
tii'lles hors de son pcuvoir. 

r .  LE CONCEPT DE D ~ ~ V E L O P ~ ~ E M L N T  COMPLEXE 

Nuus utiIisons la notion du ~déveluppement complexe * qui nous 
parait le mieux répcndre aux caractéristiques d'un développement intigri 
et autonome adapt; aux besoins d'une société ILM. 

Selon la doctniie likrale, le libre-édiange doit conduire à la division 
internationale du travail, mais daiis les faits, ce cosmopolitisme n'a été que 
relatif, ec à partir de ::gr 4, apparaît une tcndance inverse ; on assistc i I'iiidus- 
trialis;ition dcs pays traditionnellement agrisoles et à la &organisation des 
pays industriels. Une nouvelle répartition entre les nations ne porte plus 
sur des productions différentes mais sur les débuch& de produecion de plus 
cn pIuc semblables, donc la division internationale du travail nr: se manifeste 
pas, mais l'on assiste ;.u g phénomène du développement complexe - tendant 
à In misc à jour et i. i'utilisation intégrale de toutcs lcs forcis productives 
de chaque nation - qui apparah comme le phénomEne eçsentiel, le phéncr 
mène général e t univi:rstl IsR B. 

Pour les partis:~ns de la division internationale du travail, les c a w s  
de cctte évolution &nt a extra~économiqucs. occasicinnelles, voire artificielles v 

et se trouvent dans 1c guerre de 1914, la crise de 1929, la politique protec- 
tionniste. Mais cela .l'est pas convaincant puiyue mEme eri I'abscnce de 
barrières douaniSres, Ir: développement complexe se réalise quoique plus lente, 
ment ; la preuve en est dans le développement complexe rsgional : a h  
région5 dc chaque grande nation entre lesquelles la paix règne e t  qui ne sont 
séparées par aucune barrière douani2re ont toutes évolué dans le ssns de 
l'économie complexe. a 

Cette évolution rst duc à des €acteurs physiques, techniques et humains 
qui jciuent leur rôle ail Qiiébcc. Le facteur physique est dans la diversité des 
resTurces naturelles q~'offre le territoire québ5cois : minerais, chutes et cours 
d'tau navigables, forets, façade maritime. Le facteur technique apparait dans 
l a  dépendarice et mê ne l'intégration vertiealc qui x crce entre plusieurs 
entreprises dorit I'acti-lit; est reliée à une mèmc matière prgmière. Ainsi au 
Québcc, le bois conduit aux industries du papier, du meuble, des fibres synthé- 
tiques ; le fer conduit 'i l'acier, la fonte, la machinerie et la métallurgie. Enfin, 

158- André Marchal, S.<stèmes et  srrucriires éconcirniqucs, Paria, P. U. P., c Thémil 8 ,  

1959. P. 468,475 e t  672-674. 
159. lbid , p. 469,470, 
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IL, factcur 1iuin:iin pouFxra des ~iidividus aux aptltucl~s d~vcrses à mettre 
rii c-cuvrc I:~ir compétence dnn; clrs activitcs variEcs qu'ils ttndroiit à créer 
au sciii clt. chaquc natioii. dc chaque rfgion. 

Lc d i ~ c l o p ~ e r n r n t  complexc pousje sans cesce I'Ecoiiomie à dcvcnir 
plus drversi6i.e e t  c cxplique le caracttre national des capitalismes au me 
si?;Lc a Il faut Ir distiii~uer dc l'autarcie qui est 'une notion politique, une 
iiotlon .irtificiclle ct recouvri: une ;'coriomic de guerre {lu przparant à la 
qucrrc : 

Le p,irtis~ii de 1'~conomic complexe, c.n effet, n'a pas en vue I'imlcment 
de l a  nation vis-i-v~s cles natiuns étr,trig?rc. 11 n'est pas 6troitcmcnt 
iintirinaliste. Mnis 11: p i n F  que le nicilleur moyen. Ie seul nioycn, dc 
con5truire I ' $ ~ ~ i i ~ m i c  iriternatiunnle. c'est d'abird dl: développer au 
mriximuin cliaquc écorionire nat ionale lE". 

Ainsi, le Iihrii,s!chanyc nz sera pas a cxploitatiori des inégalités 3 et dcs retards 

des écoiiomies Ics unes par rapport aux autres Le capitalisnic du 20e S I ~ C ~ Z  

n'est pns lin 

. . capitaIi*nie national :i vuci étroitci, mais la transfurniatiori d'un 
cap1 ts1i.m~ s cosmopoli tc B qui, niant In  rÉalité économique nationale, 
cnvisn,:~ d'un eoup l'>c.onomie niondialc comme une collahoration ent te 
indiviclii~, en uii caritalisme K intcrriatii>n~I P qui envisage I'fconcirnie 
iiiu~idiale eoninic une ~ollahoration cntre nations lE'. 

L!mp lrtaiicc croissantr des petits pnyj richcs confirmc ccttc tendance ct les 
pmermrnme3 de développement ~coiilirtuque rejoignent ictte pr&occupatiun. 

z L E S  TRANSFORhlATIONS R ~ C C K T E S  DU Q U ~ B E C  

Un wuci de d~vt~lvppcriizrit autonome et intégr; dc !'Cconomie qui&, 
coise, Jc JFvcloppcmen t cumplcxc, apparaît plus fortenient a u  Qu;lbec depuis 
I ghn "- accc le rccours à I'etat provincial pour cles iriterventicins &conorniques 
plus riombreuse; ; li budect passe dc oh miIlitins de dnllars en 1945 à 297 
millions cn 1954, sq.? millions en 1900 ct à p I u s d c  4,s milliards pour 

i i i o  André  Marchnl, SysrGrnes e t  srrüiiurzs économiqi~es. p. 4 7 4 .  

161. La mice cn txuvre d'un inipBt pruvinçial 6ur le revenu en 1 9 5 ,  la prise de 
conecieiirc à I'oc~asion dc la grève ~ ' A B ~ Z F T O S  Zn 7949,  les campagne0 d'avant- 
gucrrc Four la  natirinalrsatit~n de I'éIectricitF, ou m:mc en rpro, I'embarpo 6Ur 

le bois de pâte à deirination des  prats , l ln is ,  relèvent d'unc valontk dc dévc, 
luppcmmt autunonie t r  intépré qui ne s'affirme avec u n c  certaine ampleur qu'i 
partir des annecs  soixa:ite. 



l'exercice 1971,1972 ; il décuple au cours des quinze dernières annéesTB3. De 
pIus, la plupart des entreprises publiques et des organismes économiques 
voient le jour ou prennmt leur essor au cours de la dernière décennie : ainsi 
la C a i x  de dépôt, 1'H-+drv~QuEbec, Ia Société générale de financement, Sid, 
bec e t  les divers autres c-ue nous avons déjà préxntés. En outre, des institutions 
financiSm et certaine! entreprises industrielles canadiennes-françaises ont 
connu ces dernières aniiées une expansion notable. Le mouvement coripératif 
cauadien-français dans !es domaines J u  crédit, de I'açsurance, de l'agriculture, 
de la mnsornmation, a -iris beaucoup d'ampleur. ZRÇ syndicats eux,mzmes, oh 
les Canadiens français 3nt une ccrtajne initiative, et dont le pouvoir écono, 
mique ne peut être nit, pèsent davantage sur Ics dkci5ions. Autant J e  poussées 
eneore disparates vers Jn dEveloppement autonome et intégré de l'économie 
québémise, même si la part de la planification y demeure encore trop timide. 

Il s'agit d'une évi)lutirin qui rejoint celle d e  I'économie mondiale ec qui 
trouve sa base dans la ;pécificitt des comportements et des idées qui animent 
le Québec actuel ' O 4 .  Elle coutient en elle la négation des effets de domination 
et des disparités qui caractériçent encore la structure de l'économie quéEcoise. 

,3 .  A partir de  1960 sont créés les minisrères ~ u i v a n t s  : Richesses na~ur t l l eà  ( i y6r ), 
Affaires culturelles ( 1961 ), Affaires fédérales.provinciales ( 1  961 ). Tourinme. 
Chasfe et Pêche ( I 963),  fiducation ( 1964). Affaires inttrgouvernernent alm 
( 1967),  Institutionj financières, Conipagnies e t  Coopératives ( i 967). Imrnigr~, 
tion ( 1968). Travail et Mairvd'muvre ( I 9681, Ponction publique ( I 069).  
Comniunications ( r969). Affaires socialec: ( 1970).  

164. Cette marche vers l'économie coinplexe concerne, avec un degré variable, les 
autres provinccs c~nadiennes,  mais le QuGbec peut f;icilernent irouvcr p l u  Je 
raisons à I'accélérer. 



e Les hommes d'Occident n'ont pas fini 
d'iniienter des sociétés neuves a 

Ainsi Jrinc, au terme d'une analyse Jcs J iv r rws   truct turcs et de Ieur 
origine, nous pouvons maintenant i ps rt ir dr5 ma t c r i . 4 ~ ~  rasernblés situer 
les d~verscs iiitcrprétations ou théories suxqurllc: sc sor i t  référés plusieurs 
autcurs pour expliquer le développement d u  Québec ; n o u s  puuvons a u s i  
effectuer une er irnparaison avec d'autres m o d t l c ~  iaract?ristiqucs de systèmes ou 
de régimcs économiques, e t  en5 ri t c n t e r  u n e  sy iithtsc dcs structures spécifique, 
mcnc québtcoise~ e t  de Ieur mise en plaet i  cn y r t s c n t a n t  un rnridèle global du  
dcvclol~yciiicnt du  Québcc. 

I 
Théories é c o u o m i ~ a o  

et imterprétution du dévaIoppemeut 
du Québec 

?'agitsi1 d'une cxplieation du  wus,dCvelolilienient ou du dkvrloppc, 
mcnt ? Dc nonibreux auteurs oiit étudié priricipalement 13 croisance krono. 
mique qiiékcoise, niais n'orit pu éluder le retard, le d&phnc,ice, les caracti.rcs 
spécihqucs qu'elle p réxnte  par rapport aux autres provirices canadicnnrs. 
Les ~ i ~ i s ,  par tisaris d'urie Eco~ioniic pure, font vtilontairemcri t abaract ion LIU 
ràle dcs Caiiadiens français dans la vie éco~iomique du  Québec ou b i e n  

I .  Francois Perrnun.  ,!?conornie s o c ~ i t é ,  tont rmnte.  échange. An, P;lris, 1'. LI F.. 
1963. P. 118.  

2. A n d r é  R a y ~ i a u l d ,  C r o i s s ~ ~ i c r  e t  riruirure éconrirniquir Ac Iri prrir-[nit Ac $uEbci,  
Québcc,  Ministcrc dc l ' lndu~tric  c t  du Commerce, 1961. p. 3 4  : n II cxictc 4 
notre avis une autrr qucstion dont la p r t E e  est inimcnsc sur le déve loppcm~nt  
éroiionJiqiie de la proviiicc JP Q i ~ é b t c  mais Juiit nous ne traiicrons pas. C'cst 
Ic rblc iiiincur que Ics Canadiens f rança is  o n t  ln116 d a n s  ce diiveloppeiricnt en 





P a r  ailleurs les interprktations trop 6 purement lp économiques et d'ins, 
piration l ikrale  ne parviennent qu'b repérer des eauses partielles aux retards 
obscrv& cle l'économie qu i iko isc  : ainsi les explications du  décalage d e  revenus, 
entre I F  Qut-bcc ct !'Ontario, qui sr réfèrent aux effets d e  dimerision des 
entrepriscs, à la s connaisçanee effective lp, i la concurrence sur  le marché d u  
travail, au syndicalisme e t  à la crnisçance de la population ne suffisent pas 
à mercr~. i jour Ics cnuscs profondes de  la pcrsi~tance de  cette situation. E n  
effet, bien que la pnpu1at:nn mit devenue stagnante nu que le synrlic21iimt. 
n'ait pas en,-cire existé, b:en qiie des ehangcmcnts mient aypams dans la 
a çonnaissaii~c effective D ou la dimension du  marché, le retiird du  Québec 
s'est mairitcnu. Les a voies de développcmen t n prop04ei en mettant I'aceent 
sur Ies cireteurci Ir5 plus dynamiques relèvent davantage d'une stratégie de 
la croissance que d u  dkrclopliement. 

La croissance i.ci1nnrnique rapide du  Québec au  2oe siècle s'explique 
largement dans le cadrr d'un a: laisser+f;iire n qui a permis aux centres d e  
décisinns ext:ri:iirs, csscnt icllcnient les E t a t s s ~ n i ? .  de tirer parti à Ieur conves 
nance e t  d o i i  Icj péricidcc, dcs nchesses na tiirclles, maticrrs prcmiére: et 
encreie, Ainsi se sont impl.trities les activités minières, les industries Iiées au  
l.r>i~. rellei que celle d e  la pulpe et du  papier, e t  celles qui font un grand 
CrMrIe rl'Éncr~ie hydre-électriqiir, telle que l'aluminium Des entrepreneurs 
américains t.t c~iindiens+anglais ont tpalemenc été attir6s par la main-d'œuvre 
docile et bo:i marché que fournisai t  I'almndante e t  prolifique population 
can~dienne-fraiiçaise ; les Américains et le? C ~ n a d i r n j  anglais ont  alors a pportk 
In teclinique, Ir: capiraux e t  les entrepreneurs Les atouts dont disposait le 
QuEbec pnur certains facteurs d e  pri,rlucrion - niain,d'rcuvre, énergie, ma- 
tières preniièrcç - ont  d e  cette manicrc perniiq une croissance économique 
extravrrtir ~riumicr à uiie dépendance extirieure. 

L'al-rnd,ince d r ~  rnntiércs prenii?res d u  Qiiéhec et du  Cansrla et le 
rôlr qn'ellrp "nt jriiié J a n ?  la croissance économique ont  conduit des histm 
riens de l'éconrimie, surtnut Canadiens anglnis g ,  à parler d'une économie des 
produ;ts dc h;i:e. ciil même d'iine théorie des produits J e  base pour étudier Ic 
dévc.loppcmcnt du  Canada ou,  aujourd'hui, d e  plurieur5 icuncs p;iys 'O. Si 
les matièrçs prcniières ont  une part considérable dans la mivl e n  valeur d u  
Québec, elles rie sauraient évideniment y siifire, oii bien ieur abondance ne  

7 .  Aiidrc Ray i i ~ i i l d ,  C r ~ i r s d r i c e  e t  .ririrtiire c'cr , , i~~iniqi t<.r  Ac la procirice d e  qiiébcc. 
p .  1y7+146 .  

8. Ihtd., chap. vil, a hh Vole6 JP Jt;veJripperneiir :,, p. ~73-302. 

p. Harold Inni? est le pfiis rrpr:~cnratil dc ccrte éctile. 
r o  Alhcrt Faucher, Hirtoirc eruriorrirqtie et  i i i ? i r C  contidic,nne tr 7 6 0 , ~  Byir 1, Mnnt- 

ri.al, Fidea, rQ.io. p l d o - r d l .  



pourrait expliquer c lc irtard B persistant du  Québec par rappon à l'Ontario 
cous deux égaIcrnen t n c  hes en ressources naturcllcs. 

A l'invcrsc, des auteurs " ont nt tnbué à Ia déhcicncc d e  produits de 
base, surtciut Ic fer e t  le charbon, le retard d e  crorisance du  Qukbcs, à 
l'époque ou I'ac1c.r joua u n  rBIe prEdorninant dans la crciissance éwnomique. 
L'impurtantc ridérurgie ile ln régirin des Grands Lacs tant aux É t a t s , ~ n i s  qu'au 
Canada nurait contribi:; à dépl:icer vers eette rtgton le eentre de gravité 
économique. Ce  h quoi l'lm pourtxit rfcorquer que d'abcndants minerais de 
fer exi.it:iient au Qutbec ct ii'auaient pas mis en exploitation à ce monirnt, 
13. rt aussi que malgré le déplacement d'activit;s économiques niajcures vers 
1,- centre du continent. une rfgir?n crimnic cirllc de N c w  York est restée un 
pfile r lc crnisjnii<c ei+cr,ticl, un ecntre rIc décis~ons primordial e t  une zone 
5 hauts rcvenus. au nionienc même où ftaic  consacrk l'efFaccment relatif dir 
Qiiébec. AujourrI'hui ercorc, en dspit de  la voie maritime du Saint-Laurelit, 
la sidérurgie quéMcoise reste marginale. 

L'aborirIanci. mi.1111: dc 12 m:<in cl'rruvre boii marchÉ considérée souvcnt 
çiirnm c iin nrzurn~~iic f:iur irnble :i I'?mpl;int?,ticin cles indusrries est invoquée 
i.qilcmt.nt (111 f ~ i t  dc s . ~  f;11b1c mribilité pour  cxpiiq!icr I'inféricirité dcs rcvvnus 
des Qu>I+criiç pnr nppu r t  i cc~ ix  des O n t n r i e n ~  Cc h qiioi l'on répondra que 
piiiida n t  dc.i arintcs I'Clntnrio .i I.U iiornpenrcr un  aecroisscrn;.nt n ~ t u r e l  de 
population plus faible q.ic ce!ui d u  Québcc par iine immigra t i~n  plus irnpnr, 
tante, c t  qii'aii cours dic annter récentcs la population ontaricnne, avce des 
t,iux de  crnissnnee démographique .u$rieurs à eeux d u  Québec, knéficie 
cri mEmc temps de  sa1airt.s ncttcnicnt FIUS é l r v é ~  q u ï  ceux des QukEcois. II 
semble alur: qul: ni la quantité et le Iziblr crifit cl? la rnain.d '~uvre,  ni Ies 
richcsxs naturiIli: iic siifiscnt i expliquer le procesws dc dCveloppcrnent du 
Québee. 

Pour ccftains, In c.rciir5ansi industriclle du  Qukbee =rait du< alors c n  
biiniie partic .iux p o l i t i ~  ucs cconomiqucs d e  l'État central qui sont d t s i~ ives  
à partir d r  r 340 Lc dévcloppement des moyens de transports - canaux et 
chemins de f r r  -- et Iilus cncore les poIitiqucs JouaniEres, tarif d e  Galt,  
puis prr itr clic iiin,sn?c. ac r -u  ds Ia politiqiie n nationale r: auraient étÉ bénéiiques 
pour I;i crorssance inddstr i~l l r  du  Qu2bec '" Mais cettc interp&cation est 

r i a s c e  p;ir plusieurs 6soiiomiit;s qui voicnt des effets iiEgatif5 pour  12 Quélxc  

I I .  Albert Fauchcr c t  ldaiirjrc* Lnrnrin~apnc. c Histoire de l'indirccrialisation 3. i n  
R .  Du:cirher c t  P:,i. L:nteau. é Jir  . le r i  R : ~ a r d  n dir .Tirélier et 1'inférior:ti 
;corinriiiqiic d r s  Conc diens Jrariçnis. p. 25.4 z.  

r r .  Roina Dauphin. Ics Oprions i c o r i ~ i i r i q i r e s  du Zuébrc, hfnntréal. Éditions di i  
Jour, 1971.  1 4 3  p. 





sions Iibéralrs, mais nc prcpnrait pas à 1;i vie des affaires, en aurait aussi cntravé 
1s développement 'O. 1.a languc franqaisc crifin a 212 corisidli.réc commc un o b s t a ,  
cl? majeur i la riussite en Amhique  du Nord et  çon maintien commc la  
cauw dii n~ r r~h rcux  prohli.nies pour Ics Canadiens français ll. 

Mais tous ces arguments expliquant la faiblcssc du capitnh'çmc autoch- 
ton: peuvcnt &cnlcmcnt être utiligs pour proukcr que sans ccttc 3p;'iifi~it; 
culture!le, ce z~pitnlisiiie n'aurait même pas pu voir le jour. Enfin plusieurs 
causcs invoquEes pour expliqurr Ics blocazc-s dc la crois~rincti ont ;ti réTuGes, 
sanc doute parsc qu'elles ne cnnstituent pns une explication suffisante et  une 
cnux profond< de la si tuarion économique observée. 

Crtte situntioii iiou : scniblc enrnct~r i&c Far la dépendance et le dualisme 
J c  I;i ~oritr;' r t  dl- l'Amr rimic quiKcoi:c. Nous  en prendrons une meilleure 
toiina;~s:~ncc rn iapprrirl a n t  Ics a~pcctr ;  spicisques ct les interprctntions que 
i io tbs  vcnnIi< J c  pr~sciitrr pour Ic Quhki .  dc mndèles de systérnm prssenhnt 
dr j  r r i rn r r  :rictirliics cnin!i,i:nl-1:s. Ccttc coitiparnicon permzttra de mieux situer 
1.i spFciIicite r l i i  rniiri?lc qiitK+cois dc d~vcloppcrncnt 

II 
ConnparaPson 

auec d'autres modblcrr~ de ir~siiénneir 

' L a  <o~n~r,?hiinsic~ii  L I U  nirid?lc qi!:Kc.iis rlr cJ:relnppcmrnt peut ,cagncr 2 
u nc cnnfroiitncion ;itU,:c cl'i utrcs csr'i-icnces dc dévu:loppcment ou avec d'autres 
r i indlks d: cy:r?.riis. DI:-; Ic. ?rc.nil:r cm:. rrin sc refkrc avant tout niix a qrsté, 
n i t s  con:rct.i .w ou i-:.:iiiic.; ;: >ionomiqi:ci nlors qu'rn pnrlnnt de a qrstéme 2 
fin se I.Ip;>t:TtCI i LI nc <(in :trti~tiiin th:ciriquz, ;ih:rr;iire. u n  type idéal constmit 
4 i p ~ r t i r  d'lin( wrnliinai*on d'il?nic.rirs privill;;ik B q ~ : c  l'on situera niieux par 
ic t tc  d tfi nit ;d l:i : a ri i i  :y7knic. :cl lriomiquc cst uri crisemble cohérent d'insti, 
t~ii:ciiis rjuridiqucr, ~inlitiqucs ct wzi.ilzs) ct dc processus i.rtinomiqucs, ainsi 
qu'lin style de vic. c'ezt-'idire une iiitcrprétatioii g&nCrale traduite cn actes 
cl: la vic ~ciiinlc rcpnsnnt sur uiic 11i2rarchic déterminée des valeurs" 2. 
C)ri SC so~iviendr:~ :iii~ri rlu'iiii :?rstkme économique est u n  enwniblc dc roïn, 

l u .  Mauril-c Treinblay, s Oricnr,ltiuns dc 1.1 rcns>c 5ncia:c Y, in R .  Durochcr  r t  

PjA L I I I L C ~ U ,  édir., Io ~ R c t a r d  n c l r i  ZiiChcc et I'inltriririri P o i i i u t ~ i q i ~ r  drs 
Canrir!icns f ~ o i l ~ a i s ,  p. 84 .  

21. William F. Rpii. Tlic Clcrgy  ni id  Econuiiiic Groicrh in 9 i i i . h ~ ~  ( 1 4 9 6 . i g i  4 ) .  
Québec, Lcn Prcspcs (le 1 ' l J n i v ~ r e i t i  Laval,  1966, p .  aj7.joa (c i ré  par R.  D ~ I ~ L -  
cher e t  P.TA. Liritcait, :>i le <( Retfiri(>i d u  Wiréhec e l  I'inféri:,ritP' e'runr,miqut 
des  Canadiens Irançnii, p.  1 9 ) .  

2 = .  Hcnri Bnrroli. STsièines ci s~rirc~ii-es Cco~tomiques, coiirs polycopié, Iiccnce. 
n1ini.c. Paris, Cité c i l  drni t ,  rg65drg66, p $ 3 .  
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çid~iiccs h i s t ( j r i q~<~ ,  qu'il crintient ilcç 1irévivaii;c.s de systèmes futurs ct des 
aiinirarizes drs ~yjternes arit?rieurs. 

Mais i quel systcme, à qucl typc dr: répime Écoiiomiquc se rattache l'ex. 
p<ricricc qu&&oiçe ? SI l'inn hc  r S r e  à la distinction centrale entre les deux 
grands systèmes, 1'S.cononiie qu6Kcnise se range parmi les économies cap], 
talisttis ct r l u ç  partiriili~rrmciit parmi celle; qui sunt dominées par de puissants 
oliqopolc.: yrivts tnndiç que le capitalisme d'Etat et  les petiteç rt moyennes 
entreprisrs y jriiienc un rôle moindre Mais comme il se trouve que les oligo- 
polcr: priïzs dont cin vicnt de parler sont le plus srvivent nméricains ou entoit  
tanadierir+aii~lais, e t  que lcs cn t  reprises autochtones sont faibIes. la présence 
de cettz forme d; c;ipitalismc principalement impor r  ct dont les centres de 
dkisions demeurent extérieurs au QuCbcc fait scingrr ;i la situation de  dCFcii, 
ilanic. hccuioniiqiic clcs pays colonik  ou wns-développf S. 

On  eut ramener i trois cntégcin'rs principales Ic procesus d'introduction 
dri c,ipital~mc dans ri. typc Jc wciétés duminées. Dnns le cas le pliis général, 
il s'aeit d r  l'iiitrduction d~ ç;ipitalisme dans la wciété traditionnelle par une 
nction étrrin~i.re : pays di1 Miighreb, Afrjqur dii Sud, Indochine, Chine, 
Mexique. Tr.11) Pour un sccond groupe de pays. t n  I'absence dc pclpulation 
trnditirin~irllc iniportantc., I'lmplania t ion {lu systimr çapitn!iste a criiniid; avec 
1c.s di-hur.~ d ~ i  pcupkmcnt actucl : Argentine, Brésil. Dans une rroisiPme çaté, 
p r i t .  de p.zys, la p:,ni.trntion inpitalistc s'est faite [!an& uii cnclre national, 
par c\-tmplz ln Turqiiic. I'E~yiagnc, le japon ". 

Dnnç lis cociit;~ dominées, la pS.116 t ration d 'un c'apitalismc cxtf neur 
nccnsionnc clcs chnngrrntntç nlnjcurs. La situ,>t ion de dépcndiince d'un pays a 
I'fgnrd d'un capitalisme Etranqcr, cr ol i~op~l lcur  xi c t financier, freine l a  diffusion 
du cnpit;ili?i~i< dnnj  l'ensemhla- du 51-srtme et clrinnc lieu i unc éçononue dua* 
liste avcc J c s  wcteurs plus avariçés mais içolés ; de plus IQ~antirnie est plus 
injt,ible pnr s i x  Buctuntions iaiscinnières et plus vulnhdlile par ws scruetureç ; 
enfin eeç pays cunnaissiiit un recul dans le long terme du fait de la détiriora- 
tinn dei: termes dc I 'khingc,  L'impact snçial sur 1c.s soeiEtEs Jfpendantes n'est 
pas moindre ; 1c.s taux d'activité de la FupuIation sont modififs, la répartition 
cles dircrics pnpiilations Entre les branches et les secteurs, la structure profes, 
~inrinclle le sunt également Lcs mildititiris d~ travail elles-mêma wnt  t n n s -  
i5irmPrs (contrats de t rnunil. migrations, utilisation ~ E F  cadres, salaires) et de 
nouvelles .c t nirtu rrc soci~lcç apparaissent (bourgcoi~iz c t prolétariat, ct  lutte des 
classc3) 2 4 .  

Sclori iiiic ,iutrt. classificatipn di's viirlSt& actuell2~ des structures J e  
~ ~ s t é m z  cnpitali%te, i l  y aurait dcs pays capitali~tes caractérixs par une 

13 Hcnri  Barroli. S~si;tl:cr e t  S l T i i C l T L T C S  écoriomiques, p .  4 8  i 
14 Ibid. 
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ab~cnce ou quasi,ahwnci. J e  structures antérieures, tels que les f i t a t v ~ n i s ,  la 
Suède, Israël, c t  de: pay5 qui aurnient comme caractéristique structurelle 
commune la survivance de structures aiitérieures, et  parmi ces pays se classe, 
r ~ i c n t  le Japon, le Brésil, la Tunisie. l'Égypte, le Portugal ". Ainsi d'après 
cette znalyse. lcs pays que nous cnvisagenns d'étudier avec plus d'attention 
pour comparer leur proctssus de dkveloppemeiit à celui du Québec se trouvcnt 
parmi eeux où survivent les structures antérieures. ir choix de eette dernière 
zatécorie p,imit justiÇ,é dlans la iiiesure où le capitaliçme industriel est csçeiid 
ticllement u n  apport citérieur i la société quibécoise. Enfin l'analyse d u  
dEvelrrppcment contrarié par Ics structures au niveau des diffkrcnts facteurs 
ou ajurtcments di: factcurs productifs eit également stimulante pour notre 
rrchcrlrhc le .  

Dci ma d ivcrses :c~pr(ichcç ct classifications, nous rcticndrrinç Ics u rigis 
mes B économiqui: de 1: Tunisie, du Japon et de rItalie. En effet, ces trois 
payï p r k n t e i i t  à dcs dti:nl.s divers des prOECSSUS d e  dévcloppmcn t d u a l i s t ~ ~  ou 
Jéprndants pour 1;) tritalité nu une p r t i e  de leur éeonomic 27 .  Examinons en 
quoi ces proeessiis dr diveloppement peuvent ressembler ou différer de celui 
< I r  I'économic québécoise 

A. LA DYNAMIQUE DES EFFETS DE DOMINATION 
ET LEUR ~ L M I ~ . J A T ~ O N  

Une moncigraphiri préçentant le rnod?lc tunisien a relit5 ensemble la 
t hcoric émnomique d r  l'approche çtructuwlle, les effets de domination entre 
~omplexes natioiiaux la dynarniqur de l a  ciintradiction ''. L'hypothèse de 
recherche est fclrrnulfc a nsi : 

2 5 -  A n d r é  M a r c h a l ,  Syst;rncs c i  ,cruciLires éco>iomiqrres, Paris,  P L) F., x TliGniic i-., 

1959, 716 p.  ; par  aillcnrs PindrS Garrignii,Lagrange e t  René P a s ~ c t  prescni int  
deux régimes capitalistes qui pcuuent ~n té res sc r  no t re  dérnarchc : lcs kt~ts-l! i i is 
où Ic cdpitalisnie est marquF par lc pouvoir compcrn~atcur  de groupes  nvmbrciix 
t-r d&avmt.îgés e t  1t Japon ou Ic capi t~l isnie  s'est impIanté avec quclques dis, 
cordniices a u  milieu d'un secteur rraditionnel ( c f .  Svs~èmcs  et s t~ irct i i res  éc~mci,  
miqucr. P ~ l i t i q u e ~  c'c dG~rloppemenr. lr éJ.. Paris. fiditions Dalloz. r969, 
862 p.) .  

26. A n d r é  G a r r i ~ o n , L a ~ i a n g e  et Reni: Passet, S>,rrèmes r t  sirucrurcs i ic~r iomiqi i rs .  
Poliliqirea de déiirlop,iemcnt, p. 460. 

17, Il noiis est apparu 1iC.ce~saire d e  Iiinitcr la comparaisun à qurlques pays seule, 
iiient. Le cas  ES I?~ats ,Unis  (ni 1 ~ 5  k t a t ~  sudi5res çt leur irnpiirtante minorit; 
noire donnc  iin ccrt :  in caractiirc ddalirtz i la aociEtr américdinr. ai:rnit PLI C t r e  
retenu ; o u  cncore le Brésil où sont juxtaposéci une Economie moderne et une 
économie archaique (cf, Jacques Lambert, Amérique latinc. stïuctirrcs socialrs rt 
institurions pciliriqires. Paris,  P .  U. F.. r 968, p. 1 4 5 ) .  

28. A n d r é  Nicb:dï, d Aliprochc structurcIle c t  effct d e  doniinarion. Une applica, 
tion : la Ti~nisir  3 ,  F ei i i ic  Cconoiiiiqire, vol 7, no 5.  se~te iobte  1956, p. 7 ~ 8 , 7 7 5 ,  

396 Une économic à 1ib;rrr 





riucticiri e t  la pcipulatioii ; ainsi le secteur agricolc mdcrne  est aux majhc des 
Eurïïptcris, les eritrtprisr.5 prfcapitrilistcs (artisaiiat) aux mains des Tunisiens ; 
lrç nciif dixii.me3 des entrcprises dc plus dc 50 employés aux mains des Euro, 
piens ct il n'ex1i.t~ c h c ~  les Tunisjriis qu'un t rès petit nombrc d'entrepreneurs 
dyii:irniques du f;iit de ~ 2 n d  itioiis objectives. telles que la faihlcssc de  la forma. 
titin du  capit;~I ct Ia cuncurreiicc des produirç européens, qui se reflètent daris 
]CS st  ructurej meiitales habitudzs de l'économie prtcapitsliste peu modifiées 
pnr la f3iMc ~~irt icipation à l'industrie. 

Au tot:il. Ics quat -r types de cion tradictioiis étudiées s'expliquent par Ie 
e;~mct;rç exugiriie I I t i  p ,oce'essus de mutation. Ces contradictions vont smpé, 
chcr lcs diverws clasjcs sociales tunisieunes de a maximer Ieurs satisfactions P 
c t  Ics amener à revendiquer Sind:pc.nJance. La lutte nationale a été dirigFc 
par Urie hurger~isie coritre uiic autre burgenisie. Les mots d'ordre étaient 
reliés à la tradition (panarahisrne, pani",arnisrnc) w i l'idkologis occideritale 
(droits des reuI~les à t i:po~~.r d'eux,mêmes. démocratie, constitution. =.ria- 
lisme) . 

L'hypnthése de l'auteur sc vérifierait : la situation dépendanu: amène 
des contradictioris qui entrainenicnt s.1 suppression. Cette hypothèse est-elle 
gknémIisaMc à tcuj Ic.5 cas Je  dorninatiori-dépendanee entre cornplexes na. 
tionaux si on la prkice ;linsi : 

rr ; naris 1 ~ 5  YapFUltS enIre cciniplsxes nationaux, I'Et;it se coniprte en arbitre 
p.irtial : ses muyens vont dc la persuasion à l'intervention armée ; 
b) Quand uris économit. dominante capitaliste s'introduit dans une éeonomie 
nnte,c,îlitali.;t : !es stniçtures archaïques scitit détmites sans qu'il i;e prduise  
une rcstiucturation 5ignifKd tivc d'un si  ade supérieur de gestion ; 
c/  Dans le eas particu11c.r d'urie situation coloniale ou semi~colonialc des con. 
tiadictiori5 ohjeetives vont se rnanifc.iter qui tendent i renverser I'effet dc 
doiniri;btion en supprininiit d'abnrd mn assise politiqiie ; 
d )  Si une hourxeoirie ;iutochtoiie a pu s'affirmer comme clac dirigeante 
los~le,  cette h(1urgeoisie :ffecrue sa résciIution politique en luttant c-ontre une 
:iiitre hourceoisic. 

1 UN RAPPROCI-1EMENT AVEC L.4 SITUATION QUI?B~COISI? 

L'expérience tilnisienne et l'approche que 1'011 vient de prtsentsr sont 
siirniilantes pour efficturr un  r;ipprocheinent avec Ic processus de dbveloppe. 
nicnt du Qu2t*t.c, d'autarit plus quc plusieurs resemMances mnr à relever. La 
diniension même de la ss~ciété tunisienne Ia rend plus fac;lcincnt eomparablc 
au Q~iiihec. En 1946, par exemple, leurs popuIations rcspectivtn. atteignaient 
approximativement le mi!me chiffre. Mais cc qui les rappmehe le plila forte. 
ment est d'avoir connu la dépendance coloiiiale, dans leur histoire la plus 
contemporaine, avec les iinmbreux effets d e  domination politique, éconnrnique 



et socl,tlc. q u i  I'accci~npagnc.nt. Cepi?iiJant, à chacunc J L ' j  pliasis de K I  colonisa- 
rTon, l'&art techi~ique r t  <:i-clnomique encrt. Ic Québcc e t  le complexe dominant 
parait inoins prunh~i~cé quz celui de la F rn iw  et Je la Tunisie au d&ut du 
protectorat, et :LU Quebec l'int rriduction d'un capitnlisme industriel est snmme 
cn Ti:nisic. un facteur exogènc de  transformation. 

Nous peiiwri: qu'il y a >g.ilemenc au QuCbec la rencontre d 'un  corn, 
plexe ecoi~oiniqu~. Jorninaiit p,ir sa dimension, sa tciihnique, srin b~~ga in ing  
pnu1L.r et quc lc contact q'effcctue bien dans une situation colonl,zle ou semi, 
coluniale, m:iis i l  n'y a pns desti-,i;tiuri de tonte 1' a ?conornie s dominée. 
,4ppuy2t' x i r  iin Pcat et lin rnilicu socioculturel, une kconrirnie autochtone mar. 
ginah demeiire, malgr; des iclntraiiites publiques, Econoiniques, psychologiques. 
Elle résiste d'autant pIuj loligrcmps si elIr peut s'appuyer sur un Etat aux 
1wuv:iirs plus ;tendu%, coiiinie c'cst Ic cas d i  l'économie anglo-canadienne face 
aux États.Uni3 ; au Q~i ibcc  ln difftrrncc de Iarigur et d( calturc, et une con- 
a ienic  nation;ile canadienne-Cr.iiiiai:c ou québicnicc. ~riéme incoinpl>ternent 
zffirméc c r k n t  Lin f;ictïur dc i+siistancc :i 1;i plc.inc Jiffusiou Jcs cfretj de  
l'économie Jorniiianrc, 1iit.n que le Qii;hc.l: ait sulii uric double dépendance de  
deux C O I I I P I C X ~ S  éconcimiquc~ ct politiqi!cs dominants drint la puissance est d i s  
prnjxrt~nnnt!c. à la Fiziine. 

Ainhi lieut suhsistlir unc jiistaposition de dcux milieux économiques 
difflrb:nts e t  un cr;irt dont le c r i rac th  iitlin:quz est aussi Evident quc FA pet, 
maneIicc. L'iniii,itiwe ct In  rr:ativit? de la .<cici>tli aiitochto:ic eGt btuuffie, et il 
se produit unc aczoiitiimnnce i 1;i ~ l ~ ~ ~ n c l r i n c c  cutSricure. L:i dtpendarice et le 
c iua l i~c i~  écuiiomique PUT une h.isc. cthnique sont f a t  eu ts dnii. 1'exp:rience 
québêcoiue rt dxiic I'expiricnce tunisienne 

Leurs f(\rrnc+ niêrnc.5 pr&cntï~it  J z i  ,ir;akigic.s Ainsi cn 1954, la Turiisie 
effectur?it avec Iri Frrincc 5 I 76 de scs exportations et  j6Ft  de  scs importations ; 
la djjlcndancz d u  C ~ n a d n  5 1';gard dcç kints-unis e ~ t  tout aussi accusée ct la 
Juuhlc dépsndiinrc. du Quirbrli .i I':çard du  Canada anglais rrt dzs l? t , i t s*~nis  
l'est plus encorc. Eii Tiinisie, les ciltries [le cdpltaux servnie~it avant tout aux 
c~pitaliçtce. europér'~ls comme au Qiiéhcc ils xrvcnt  aux capitalistes américains 
et ariglo-c;iiiadicn~. Le Jua l ime s'affirme dans la mirieidence entre les types 
d'ac:ivit;s fcoiiorniqurs et l'origine ethnique, tant en Tunicie qu'au Québec, le 
xctcur retardatnirc [le I'nrtijanat et des pe t~tcs  entrcprise3 est aux mains des 
,zutocii:oiies, 12 iccteur rn~1Jertic z t  contriîli par d6:c i n t é r k  extérieurs au rnilieu. 
Eii rgcz, seiilïnicnt rn7A der entreprises dc plus dc 50 emplioyés appartenaient 
i d ? S  Tun i~~çng .  A U  Qiiéhcc aujriurcl'hui, seulement I 5 C/o d t  L'ensemble des 
cntrzpnses industrielles sont eontrfilées par les Canadiens f rangais. 

Dsns Ics deux tcrri t rjires envisagés, les objçctifs d c  colonie dc peuplemc.nt 
orit échoué ou n'tint pai répondu aux mentes. En Tunisie en ~ 9 4 6 .  les Euro, 
pEens rcrr ls~ntarent  7,5% dc la population et habitaient i 85c/,, clLins Ir6 villes, 





d'aiitis::. lc Sucl avait ,ilors I'avnnt;igc., que l~ l i t z~-uns  pcnjcnt n'y avaic 

:i~iiiiii,. cliff;rcii;. cs iLr~t i<l l i  c.t qiir ir'. . .r  In  p~:!;tiquc ~:r(ittiit;ciiiili?t<' d< 1373 
. . 

c.t dr 1387 qui aurait accentii? 1;: in:ylit:.=. 

(1) SC~OII l 'L-t~ldc ,', IL1q~i  -!l(,  [ , ( ILI? I IOL:~  rL-i;ru:w* 186 J ,  1;1 >irilat:i,i~ 

;rait pliis f2,;ornble pour Ic Sud qui regroupait 37,r % de la population globale 
mais 4.5';;. dc I'rrnploi : l ~ i i j  l 'ind~istrie ; de plus Lc Midi :ivait une dctte publi, 
cluc p:1i ii:il>?rta i;tc, ~ r i c  claçse ~ i r l ~ ~  ite dc f~mct ionna i rc~ ,  J C ~ .  biens du clergi. 
plus ~r :n~~dcra l i l es ,  u n  vciluiric de niciriuaie en circiilntion dcux fois plus f levé 
q ~ i c  lc rztc- Jii pays. Donc Ic dualiçrnc nc pas i L'unification. 

L,i Apr& l'unité - période i Br5 r -  J 900. La protcctionnistc 
(tarifs douanirrs de 1878 à 1887) eut dc.5 cffcts disascreux pour l'indnstrie 
i7t I'agricultiirr m;+nJ-clnnlcç. Ccpi.nd:irir, iinc ccrtnine cornplémentaritc av;iit 
pu s'nffirmer quclqiic t;nip; cntre le monopclIe cr l 2 p l  9 des industries septen, 
trionalcs e t  le moncipole 4 riaturel D des productions minières et agricoles du 
Sud du  fait do I n  fa;blc. :onçiirrcnce internationale c l  de l'avantage de l'Europe 
-Lu i siècle. 

r) L'ncczntuatioi~ d u  clunli-iiic p:iirirlL, r 900- r v jo .  L'n~icrc~i rapport 
rlc complémentarité Nord+Sud dcvienc un rapport dz rivalité pour Ics raisons 
çuiv:intcs : 

Frirtc. i:rincrirrenic des Étnts,t'nir: ct de eertains pays europbens pour les 
:x1-(:rt~ion5 minières c t  a~rieolcs d u  Sud qui doit en iriêmc temps subir les 
coûts éleuk de la productiiin inJustri~:llr du  Nord ; 
L;i Prciiiicrr Gucrrc moridi~lc ~cc.;l;.rc I'capnnsion inJustrit.Ilc du Nord,  CL 

rn  1921 uri nouveau tarif dounnicr, piiis Ia politique protcctiunniste quasi 
;iutartiqiic du faicijme, accr ntiic 1~ d é v q u ~ l ~ b r c  : 
La D:u r l in i r .  Giierrc  mondial^, l'apparition dc ni-iurcnux centrc.3 de dé cisioris 
iiirindinux, 6t;i t s , ~ ~ n i ?  et URSS, impri,icri t uiic i ~ o u  vrlle strnt2gie refus& par les 
<rou l r s  qiii coritrîil~.nt le pouvnir Ectinomiquc Enfin apparaît une nvuvelle 
Forcit. de çubordinntiion ~diriiniçrrarivz. i i r i  n~ri~colonlalisme cn lcalic nieiiic 
E n  ccin~Gquencc, au &but Jrs annkes 19 jc i ,  l'h6tErogénSitC d e  la structure 
nnticinalc cct consacrce, r t  s c~n  caractkrc permanerit est de nature dualiste. 

d j  Le dii;ili>rnc Jc>priis ,950. À partir de plusieurs indicateurs fcono- 
iniqut.5 - - rcvsnii, crin2-~~iiiin.iticiii, iiivestisçzment et enir101 - 011 peut estimer 
qiic lt. rlualicnie crintInuc 3 subsister et mcme parfois i 6'accentucr au moins 

v ~ l c u r  rela tive. 
Four 1.1 rcveiiu par habitant d e  195: i 1 ~ 7 ,  on  conçc3tc qu'une forte dis+ 
parité dcmeure. Cependant l'accrurscment de I'kcarc e n  valeur absnlue dont 
il est fait érnt prpriur rl'uric disparite aecmc cst discutable ; 

. Cesare  C a ~ r c l l ~ n o .  B. Dualiti- et  du;i l~~rnc : Ic cds i f d i e n  B, .hui ivmrc dppjiquée, 
vol. 24, n'" 1-1. rp7r ,  tablelu 3 ,  p. 1 5 0 .  





LÇS J i : r ~ ~ i t ' r ~  venus, tcIs quz l'lt,i!ie ou le Japon, ont dfi brUler les étapes, 
liitcrvznlr furteincnr: dans li. proccjsus d'indu3trialiçation (protectionnisme, 
aiJc.. J i ~ c r s c s )  c t  lcur Jére!oppiirncnc n'a pu ze faire progressivement, e t  par 
I;i mnn.;i:t7 J'>quilihrc ou d'harmonie, F,,ni aucun doute u n  processus de crois. 
zanc: in~!iisi riclle rapide et J e  surcmit irnportke a Sgalement entraîné les 

'.A,'. , . qui11 1.r~: quz  l'un observe riu sein de l'économie cnnadienue ou québécoiçe, 
ni:iiç nc ririi,s parait pas suffisant pour expliquer la nature z t  la permancncc 
J-. -,. d.. c c >  .-p;irités. 

LL-? rnoclC1~~ théoriques existants peuvent-ils rcndrc crimpte du  phéno. 
mZne dunIistc dans I'éronomir italienne ? Des modèles prciiant e n  considéra, 
tinii c c r c u r  modzriie et secteur c n  retard prévoient qiie la croisance régus 
liére du  scctcur rctnrdntaire libtrc progrrcwiucmcnt une rnain,dlmuvre que la 
réqulariti: mEnz du p l O i C Î F U S  permc ttra d'.zbsorhcr dans le x c t e u r  moderne. 
Mdis le5 t~ iux  dr  ~;il,iires i3t I C  procr:s technique peuviiut enrayer la diffusion 
pmpcirtroniicllc du  prcIcrzsu5 Des haursei: iilevées de salaires incitant les e n t r e  
preneiirs k choieir de.: combinaisons p r d u c t i v e ~  à forte intensiti: de eapital 
ncczntiirnt lei rlhshquil:hrii; régionaux et sectoriels 

Ln thLori2 dii Viira Lutz xlcin laquelle le marché du  travail est rcsponT 
c;iblr d c s  di~torsiciiij rtructu rc.lles obsen~ées ecit également à retenir. Lcs taux 
dc S A ~ . L I ~ ~ ' S  I ~ J Z Y ~ S  SUI le cciût dc la vie sont obtenus par  les syndicats corn- 
h,irifs ( l L . ~  S C C ~ C I I ~ ~  le4 plu-: coiieeiitr;~ et dynamiques. Le nivcau des salaires 
rtels obtenus dépasse le sruil fixé par In loi de l'offre e t  de la demande d e  
rravail D'où encure combinaison': copi t~ l  inrrwrive c t  chômage, nu repli des 
tr;ivaiIleurs dan i  Ies pctites et moyciincs entreprises. D e  là persistance et 
.iict.ntuation du  Jiialisme 

Mais la siruatiun réelle est différcntc . les régioiis à hauts salaires du  
9 triCiilrrlc i11Just r1c1 3 Font :gnlcmint cc.1lc.s qui jouissent du  niveau d'emploi 
!c plu< i.liv; Celn eqt vrai pour lc.  Qu2hc.c oii [a rigion J e  Montréal connait 
les v1.iirL.c Ti5  p!ii< é1cits e t  le moinclrc chômace, ou encore pour l'Ontario 
pnr r,ipprirt au  QuZbrc Finxlcment. l'explication de Vera  Lutz repose sur les 
l o e n l i ~ ~ t i ~ i n s  in r l i i r t i  islles cn fonction du coût J e  la maiii,d'mukre ; eii suivant ce 
raisotincmeiit lc Qu<bes nurait dû  depuis longtemps prendre une avance indus. 
triellc Eti Italie.. comme au QuLbec, comme partout, le capital a attiré la main- 
d'ccii~ rc t ; ~  où il ;i voclu et cii particulier dans les rCgions i hauts çalaircs la. 

Les mod>lcs qui recourent au progrès technique ticnncnt compte de la 
rliscontinuirc des tcrhniques de production, der Iimitations qu'imposent les 
dimei:?ions des marih:s modernes au choix des tcchniqucs p rduc t ives  à haute 
intensité dc capital, pour expliquer l'apparition de ph>nom>ncs dualistes, mais 

i j .  F. Sellier e t  A. T i a n o ,  .&nri~mie du t ~ a u a i l ,  ze éd., Paris, P. U. P., 1970, 
p. 111-I 26 ; Sam!r Amin ,  I'A~citrriulaiiori à l'échelle mondiale, le éd., 1. P. A. N., 
Dakar, fiditions Anrhropos, rpTr, p 613 .  
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rialerncnr d'unc façon plus évidente qu';lu Can'1J;i lju a u  Quêhrç, où 1: Ii;ri+- 

dc  partagi: ccirrcsporid i la diff;rence d'rm'ginc cthniquz aii sein d'uri nicme 
territoire, ct sc rEvéle de ninniérc plus fr:ippantc dans lcs statistiques du  
Qul'bec OU j)Ius (11: goch de la pi-,puli~tion cst d 'o r i~ ine  frnnçaise. 

Encorc aiiliwrd'hui le protectionnisme, c n  particulier le nivcilu e t  la 
struçtiirc dcc inrits zrinr invoqués pniir cxpliqucr ou réfuter les causes du retard 
Ecoiioiiiiqu,- du Qii<hcz Sclon R.  Trcmhlai les tarifs 1t.s plus &levés portcnt 
sur 12s prodiiits hnis c t  iicius avoris montr: que le Quibzc exportait surtout 
dcs pruduiis prirrilirzs (lu faiblenicnt maniifncturts, r)u clcs p r i d u ~ t ~  fini5 trndi, 
rionnels néçcssirant pcii de techiiulogie, ainsi sun i n d u ~ t r i c  qui f ~ b r i q u e  moins 
dc prridiiits finis ou de produirs h hautii ccchiiologic ~ , t  intcn.-ité dc capital que 
ccHe clc I'Ontariu serait dhavantag;c pnr In pulitiquc douariiérc. 

Il x r n i t  d'nilleiirs s u r p r c n ~ n t  que Ici intérfti  kon t~miqucs  rintaricns qui 
peuvent impo5er .: l'Ela t ccritr;ii l a  tarifnire qui Ic.5 f a v o r i s  aient 
choisi cille qui leur nuiqc ct de PLUS y a i ~ r i t  l)ersisté. Dans la mesure uÙ dcs 
secteur? qiikhEcoiç q i i i  fat*riquent des produits finis incluant unc faible techno, 
I ~ ~ I L -  (rîliauswrc~, rctcnicnts) sri w n t  trouvés protégés, la barnére tarifairc n'a 
fa r t  qirc y c r y t u e r  In survie d'un secteur éeonomique retardataire, distribiiant 
tic f:iihlcs inlairc., et  ayant un cffct d;prcssif pour Ics kgions ciii ils sont ini- 
plniitis : lrs d;.roc;itions ohteniles diin5 les dcrnicrs accords du  GATT nc sont 
qu'un f~ ih l l :  rc~rikic ail momcnt où In ciinrurreiice des pays cn voie d e  dCvc, 
loppcm<iir csc la pli15 viuc dans ces sectcurs Dc.Twis Ir< mcsurzs prgtcctirinnistcs 
clc la i1,r:ioiiol policy, l ' ka r t  industricl çur l is  pI,in:: qualitatifs c t  quantitatif* 
n'a cc& pcrsistiir et mEme dc s'acci%nturr rntre Ic Quthec e t  l'Ontario 

Si d;inc siln intcrprétntiun de la prilitiquc tarifaire Rrima Dauphin prend 
d a v a r i t ; ~ g ~  L'II crinridcratirin Ir. r ~ p p o r t s  dz fiircc. que Rudriqiie Tremhlay 
iii.gligeait dnns :a thh.:r. Fun argumentation prriuvant quii lx s tmcture tari- 
fnirc avantLicc wrtout  lc Quéhec nnus parnit discutable. 11 scrait bon d'exami- 
iicr Ics çzctcrirs ~ p c .  R Trcirihlny cstimait lrs pitic protbhés a u  QiiShcc : il îc 

trnuvc qtie cc+ .icitc.Urc :rint tuus des seiitciirz e n  crisc, à faible technologie, à 
w~tihiiinisciii I ~ b t l i i r  i r i tcnsir~e, c't distrihuaiit de fnihlcs sa1,iirc.ç (toutefois trop 
CIevEr V~R+,VIS dc la cuiicurrcnce jnteriiatirinalz). A I T ~ F I  la barri>rc tarifaire 
aurait facilité I'implantiitiou e t  Ic niaintien nu Québcc d ' ~ n t 1 r i ~ t r i c ~  aujourd'hui 
retardataires mnis attirées par l 'abndancc de  main,d'cruvrc (rummc le wutient  
Ronia Daul)liiii), iiiais cc t~ FI' d'iniplantnticiii i n d ~ i ~ t  riclle n'a fai t  qu'accentuer 
Ic ret~ircl du  quCbcc eii donnant licu i unc structure fconcimique dksavanta, 
jieus~. rrt dEpcnditnte au momrnt iiir I'Outario 11.3 ces& de d:veloppcr dcs 

$ 5 .  E n  particrilier Icc mvrtigcs  suivants Iiréscntcnt Ics deiix thCses opposi.c~ . Rodrigiici 
Trcrnblay, I ,nJip~nAdti ir  rr niarchi  cori~rriuri 2,ut:bec-Étais-'nis, c t  Rlinili D.iu- 
phin. /CS ( I ~ T T O ~ S  i c o n i i r n i ~ l ~ i ~ . ~  dit :<iir.'bet. 
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industries de biens diir;iblcs, à Cclrrc intensité de capital et à salaires ÉIevés, 
soit que lcs tarifs avantagenient eifectivcment ces usines fabriquant des produits 
finis, soit que d'autres facteurs aient encore renforcé cette tendance. 

Ainsi la corrélatipn Établie par R. Dauphin, entre les taux effectifs de 
protection et  les industries lobour intensive", ne contredit pas qu'elle mit une 
ç:iusc J e  retard économique du Québcc. Elle n'exclut d'ailleurs pas une corré, 
lacion entre les taux ~ffcct ifs  de protection et les industries cnpitdl interisive 
et n'infirme en rien Ir:s conclusions dc  R. TrembIay sur les types de secteurs 
protégés. 

Rccrinnaisscins a v rc  R. Dnulihin que In barrière tri rifaire canadicnnc a 
facilite I'jmp1anta:ion d'industrir~ au Qii;bec, et 3 rctenu dans la province 
une popiilatir:n qiii îlurait émigré vers Ic? 6tatsT~ni:. mais nous cctimons qu'elle 
n'a pas cnrayé l'écart : O U ~ L ~ U ~ S  accentué avec l'Ontario et  I'exode des Qui.bécois 
vers çctte prrivincc oii sc concentrcnt lcs industricc lcs plu.: dynamiques aux 
salairrs I C F  plus ilev;:.. Cctte migratirin de populztion ressemble en bien des 
aspects 3 cclle de  méridionaux italicns vers le t rianglc in Justriel du Nord,Oueat 
Cct te migration intcr 3rovinciale se dnu hie égalcmcnt de celle des Québécois 
des régions pauvres d-: la province dc Qu:bec hfoiitrtal, ce qui entraîne 
une pauvreté liée à l;i congestion urliainc dans I'agglcimération montréalaise. 
bicn quc cc mouvcment mit moins inquiétnnt d a i i ~  ~ c j  implications politiquer, 
et .wciociilturelles que l'exode vcrs l'Ontario. 

L'orientation ac ruelle des invc~tisscmcn ts ne fait qu'accélérer rctt e Evo. 
l u t  ion ddaliste. La m i ~ e  en place d'un système de subventions et d'aides aux 
industries québécoises n'cnraye pns cette évolution ct jouerait Ie mênic effet 
que In barrière tarifaire. soit un niaintien de structures peu Des 
politiqucs féJ:ralcs qi i r,c rcrncttcnt pas en question les structures de  dépen- 
dance dans IesqueIlcs vit lc Québtr. ne peuvent être que des palliatifs ; le 
duali~me quehécois ou r;innd*cn,fran<ais cst lié aux effets J e  domination et aux 
privilkges qui les accninpagncnt, ainsi qii'à la résistance au cliangcment. Si des 
remèdes stmeturelç nc *nt pns apportés, il y Aura involution du processus de 

36. A supposer que i . c t~c  corrélation soit exacte pu rque d'un point d e  viie statis- 
tique crtre corrilatir!n de 0 ,65  établie pour une vinjitaine d'indu*trics wiilcnient 
peuc être considGrtc cornnic douteuse (cf. Henri Guitt tn,  Sta~irtiqhc c r  écono, 
métrie, P a r i a ,  &d:tions Dalloz, 1959, p. 440). Dc plus, les barts ~ n i i n e a  du 
calcul cncctué par Roma Dauphin {les Optioiu Fc,?nom~qucs du a i r i b e c ,  p. 9 7 )  
éonr di:cutdhlcd C r r  la structure, par rfgion ou payi, des exportations d e  l'Onta, 
rin c = t  difi:rente de celle du  Québcc ; ainsi le* impor~ations et exportation5 
rnrw l'Ont7:,: c t  Ics Ptats-unis doivent êtrc proporrionneiicme.iir plu6 éievécs 
qiir celles qui concernent Ic Qiikbcc ct Ics Etal~Unis ,  Etant doniié 12 pknt, 
rraiion américarne plue importante ei i  Ontario (Herbert Gray, Rabport JILT la 
mainist économiqiie du miiicu natiunal. C c  quc nolis coûtent Ics invcslissemcnts 
Ctrange~s, M o n t r é ~ l ,  Leméac,'Le Devoir, rg7 r ,  p .  17.38). 
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dhelcippcment ri" désintégration du  systcrnc ". U n e  reconstruction selon 
vocations naturelles du milieu quétkcoiç wrnblc. nécesaire. 

C. L'EXP~RIENCE JAPONAISE ; CROISSANCE DUALISTE 
E T  AUTODESTRUCTION DU DUALISME 

L'tcanorn!~ du Japon sc développe d a n s  un contexte bien différent de 
etlui du  Qui.bcc ct un r,ipprcicht.mcnt peut ~ u r p r e n d r ~ ,  n:aiç elle préçente 
cependnnt drç 5tructures économiqucj dualistes et  unc certaine dépendancc qui 
mrritcnt d'csquiaer unc crimparaison. Nous nous rGfEmrons essentiellcmcnt à 
imc anrilyse q u i  sitiie dans une pcrçpcctivc Ectinoniique lcs structures et le 
dCvc.lnppemeiit >". Tljut cn tcnant coinpte de la spécifieiti dc l'histoire e t  dc 
Id s o c i c ~ ~  japnn,~i.c, nnus rious arrl'tcroiij .LUX aspect< dualistes e t  dépendants 
di, I'i.crinciniie di1 Japon. 

LI: dunlisine J c  I'>cunomie jnpnnai~c ne ylirnît pas, cï.mmc au Québec, 
li; cri h n n c  pnrc à 1s d2pendancc de I'ixtéricur, mais liliitht :i i~ rapidité de la 
croissance indiistrielle, au surpeuplcrncnt, au dEcal;ige zntre I'irruption de 
technjques ri t  d'institutinno nciidentaliis et Ics structures wcinles, cu1turellc.s e t  
familiales, traditinnnelles ct même archai'quc~. II st: nianifeste par I'cxistence de 
xc tcurs  nu régions snu.i+développées jg qui cuisinent avec Ics techniques d'avant* 
garde et J c  puiisaiitc.j cntrepriscr redoutées Jans  la crincur cencc internationaIr. 

Mais c'cst au scin mênic dc la structure i:idustriillle j apona i r  quc se 
ma, i i f~ste  un prlifn~id d~nlisrne 

.. entrc un x c t e u r  dc grandcs cnireprises à hautc campa, 
rables c n tous points à lcurs hornnlogues arniricaines ou européennes, et 

iin sccteur d'entreprises petites rt mnyennes, quc la rareti  du capital, la 
surnlmndancc J e  la rna in .d '~uvre ,  la &vérité Jes  conditions de travail 
et 1.i rnodrztit: des salaires fiont apparaître mrnme unc véritable enclave 
suuç-dcvcloppic J a n s  u n  p ~ y s  J o n t  lz potciitiei cst parmi les tout pma 
niiers 'O. 

Cctce s tmzture inclustriclle reflète eonibicn 1'int;gratinn éconnmique est inache* 
vie. 

b différence entre lcs grandes e t  lcs petitcs er moycnneç entrcpsises est 
une difGrcnce dc naturc, un< division qui a pdsw bien souvent pardessus les 

37. Cesare Casrcllano, a Dualirf et dualisme : le c a p  iialien A . .  Pcunornie appliyuéc, 
vol. 1 4 ,  rinfl 1.1, 1971. p.  ra3.153.  

38 H u h ~ r t  Drocliier, l e  Mirrcie Ccoricimiquc japoiiais. 19 j0,1g70. I E  Cd., Pdris, 
Calrnanii,LCvy, rg65, 3nA p. 

19. La diiicrence dc niveau moyen de pouvoir d'achat in t re  la  prilccture la plus 
pauvre er Tokyo est de 1 à 5 ( ib id . ,  p 194 ).  

40.  Ib id . ,  p. 71. 
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frnntitres dcs brnnclie,, entrc dcux Xrirs r le  Firmes distinctes, ncii sc~i l~imcnr 
par la taille, mais aussi ct surrorit ~ 3 r  I'iirganisatioii, le capital, 1,i pruductivit;.. 
etc. 4 1  B, e t  on peut ri.lisr lc Frubl~nic dcs petites cntrcprises au sous-cmploi 
cauj i  par Ic surpiiuplciii~nt ci à 13 .0ii:t2 japonaisr cLlc,mEme. 

Les petites et moycnnrs entrcpriscs ont uii rôle cs~rnt icl  au Japon où 
ïllrs occiipcnt 7 r i 3  db' la main,d'iruvrc, produwen t 58% J r s  art i i l ~ s  manus 
facturés 2t rcpriscnteit  50% des exportatiuns. La plupart des tr~v:iillcurs 
japonais qu'clics einploicnt touchent des salaires t r é s  inftrieurs à des 
grandes entreprises 

Sclon I'CtiiJr 5 I.iquclle nuur ~ i o u s  rCftrons, lc dualismr ~conclitiiquc 
japonais aurait éré iiirLp'à maintenant un facteur favorable i In croiss;incc c t  

:L la cx u>mp?titivit> a clc l'iiidustric japcinaise puisque 11.5 petites e t  moyennes 
entrcprisc5 orit pi!r Ici fi cxportntioiis pourvu Ic pays c n  clcvises et quc leurs 
fahricati~ris r i pond~ ic  it 3ux hcsolns courtints tout e n  maintenant de bas 
salairrs. 

Cct t r  fcirmc dc dii,iliamc ilriuj éclairc,t-clle sur cclui que I'on O ~ S ~ N C  a u  
QuEbec où I'on trouvc [le grosses firmzs ;irntricairies o u  ;inglo*çanadicnncç juxta, 

, . potlics a 1 ; ~  pctitc indistrie cnnndicnnc,fr;ing;?iu. trav:iillant pour n n  marché 
1oc;iI uu r+ional e t  minnciic p;ir la fir,iiidr iiidurtric. et les syndicnts combiitifs 
qri'cllr 3 fait nnîtrc. L25 bns sal;iircs qi ic  l'on trouvc dans In pctitc cntrcprtse 
can~dic.nne+francaisc ~'zxpliqiicnt cn partic p:ir 13 faible mobilité d e  la main, 

d'ulci\rc. pour clra raigins linciiistiqucs c t  cu~~ure l les ,  e t  par l'abondance rcla, 
tive Jc. 13 main-d'reuvr:, cc dernier facteur clcviint s'estomper à l'avenir. 

O n  a trriuvt fgntcmciit nu q u i b e c  nu cours Jcs années p a s s k ~  i i i i  d:c;i, 
lîqe important cntrc, 3'iine p;irr, l in  niilicu traditionnel, une socihc rcplicc 
sur ellc+mCinc, :tationiiairz z t  rricincllithiqiie, r t  d'autrc part, I'ouvcrturc au 
pro!:r?s technique, ,III-; 1clCe.c. aux ih~nge inen ts  apportés et souvcn t même 
i m p o ~ f s  à un milieu r:tif. L'acccpt~titin du  cliangemcnt est acquise aujourd'hui, 
niais le sous,dEvelrippciiirnt rclntif r lc r>gions ou de wcteurs n'rst pas rksork 
pour autant.  

L'e?;:stencc d'lin xctcir r Eccinciniiqiic cn rctard. criinporta rit clc petites 
i:ntrcpn?cs pt.u prodiiiiiivcç. ::Crées clifft!rcmmcnt r t  dictritiuant cl? t:iiblcs salai, 
rr3 aux c ô t k  dc firints p1uriiiatitin;ili.s. nc peut h r t -  c i ~ n s i c i ~ r k  iommc u n  
fnzreur favoratilc ;Lu J;veloppcmeiit du  C)~:Ebcc c t  d 1'nmi~Iioratic:i dc la situa, 
lion cconumique kt; C!annJicn:: francais. En effet, ccttr inain,d'rruerc docile 
it Lion m;irc\ib. ccttc. t:iible coIicurrcnçc inclustricllc n'a pns suffi i attircr au 
QuÉbcc 1zs Crc is rs  firitils e n  plus grnnd nombre qu'cn Ontario ou pourtant lcs 
qnlaircs ccliit tou)ours plus élevés e t  la concurrence plus vive. Il parait difficile 
;le di,, ~ U L  13 cituntion défavnrisée des Canadiens français ait rendu la crois, 

4 1 .  Hubert Drtichicr. !< Mtracle c'iriinrniqiie lapoi::iir. 1 ~ $ 0 ~ 1 9 7 0 ,  p. r o j  
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cint pris part à u n  tie:s des import;~tions japnnaiscs et acheté 2 8 3  dc.5 ~ r o d u i t s  
exportés alors qu'ils représentaient pour la m?mc piriode environ Ic.5 dcux 
tiers des fchangcs eommerciaux du  Canada ; cc mêmc pourcentage de 66?h 
cst celui de la part dcs bchanges du  Québcr avcc Ic rcste du  Canada. Le Japon 
est dépendant surtout pour des importations dc mat iéres premières essentielles 
(pétrole, charbon, lai l e ,  coton) comme I'cgt d'ailleurs le Québec. Plusieurs de 
ses exportations (textiles, ehaussurrs) sont analogues à celles du  Québec dans 
le reste d u  Canada ; elles reposent souvent sur  de petites et moyennes entre, 
prises. La part exrcsive des Américnins dans le commerce extérieur japonais 
est cause d e  fragilité e t  d'inst;ihilité. a i t  du  fait  des changements rapides des 
besoins des conPomm:.teurs amérkains, mit du  fait de la dépendance conjonc, 
turelle à I'égard des I!tat~.Unis e t  dc. ses ~I ien tç  du  Sud,Est asiatique. 

Toutcfoi:, le J;ip«n s'affraurliit peu à peu de sa dépendnnm i l'égard 
dix rnmme rce cxtérierir puisquc le total des importations qui atteignait 20% 
du  P.N B. dans les annCcs 1910 n'en rc.yrkcnte que 10% environ e n  1970, 
soit prr5qiic deux foi: moiiii que yoiir Ic Canada 44. e t  moins encorc pour le 
Qukbec, nii I'évtilutinr va ni:aiimtiiiis dans II- même sciis que le Japon Jusqu'aux 
niinées r6ci.n t ca, I r 5  apports de (a y itaur am:ricains viennent au  Japon équili, 
brer la ba1;iiisr dcs p ; ~ i c m ~ n t c  commc. ils le tont encore pour lc Canada. Il est 
meme a p p a m  quc d~ bnnques japonaiw h i c n t  très dépendantes de cnpitaux 
.i court terrnc, ccncr;  lemcnt amén'cn;ns. De pllis. ln dépcndance Eeonomique 
du  Japon et rlu C.insJa i I'iqnrJ des Et.its,Cnis 2a~compagne  d'une profonde 
dépendancc pcllitique Lc Jnpon donne, conime Ic I'cxcrnpl:: d'un 
expansionni5mc libéral, mnis bien davantacc liS. ail:; clynG~mi5mcs d'un cap i ta  
liçme autochtnnc, là oh le Canadx ct le Qubbcc tl+~,ndcnt dc Firmes  lur ri na, 
t ionaIa exttritures, It :  plus ciouvent amÉricaines. 

Enfiiî I'excéclcnl du  sommcrce cxtéricur dcs ;innées r;ce~itca ct l'acsrcii~se. 
ment dc5 inveçtisszments jnpcinais à I'étrangcr vont aff raiicliir d a v a n r d ~ c  Ir 
Japon dc sa d:pcndaxe :i l ' l i~nrd dcs Étnts*Uni~.  La croiçsnncc rapide d'uri 
c~pitalirmc. autochtone élimine graduellenien t lc dunlisniz ct In rl?I,cnrl;ir,~c 
qui caractt:ris~ieiit auriaravant l'econcimie jnpoiinise. 

111 
Modèle de nwnlhènr 

Si nous avonç (:il rapidcmenc le sentiment que le recours aux facteurs 
puremeiit Esonamiqu~ 5, aux  causes endogéncs, nc pouvait suffire 3 expliquer 
les structures icontimiques, la croissance, et encore moins lc divcloppcment d u  
QuCbec, la volonté de recourir aux  faetcurç exoghcs  pour c x ~ l i q u c r  dcs pro, 
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c~.icus ou des mecanismes, lc souci d'intcrpriter à partir de conditions en 
bonnc part Iiistoriques ct r r ,c i~lü~iqi ics  4Va nature d u  développcmcnt e t  les 
caractinjtiqucs structilrcllcs J 'unc écunomic ouvrent une autre &ri t  dc diffi, 
cultf s. 

L'cmbiirras dans lcyuel nous nous trouvons en Fiivilll.giant u n  factcur 
ou une causth plutfit qu'unc iiutre rejuint cette opinion : 

Nuus ne pouvons pas ramener à quclqucs c a u g s  simplcs la multitude 
dcs causcs qui agisscnt ccincrètemrnt dans le mon J c  tconomiqire. Toute  
LIUSC reronniic nc couvre qu'un cfian~p limité du  mouvement spatio-tcm, 
porc1 de  I'2conumit. et l.:l;ji: cn Jchorç dca climents csxntiels. I r 5  rtla, 
ticins que nous qualifions dc e causcs 3 sont clleç-mêmcs des riimplcxes 
de rcla t ions dEtc.rminantçs e t  dé t crminCes. Toute classi hcation, comme 
toute hiérarchie, que nriu?: étahlisums rntrii les s a u ~ s  est zntachée d'arhi- 
traire 

Lc.s J<termiiiisincs cont relatifs, limités ct multiples. La causalité, e n  pard 
ticulicr c!aiis 12s scitnies sr-içi:ilc.s, cst remise c n  question ; c les lois imnumiques 
nc coiit p .7~ des !(ils a nnturc!les ,, mais des lois historiques ct des  lois empiri, 
qups 3 et c't>çt ~ I o r s  qu'il nrcis resrc i i l a b r c r  iinc x théorie 3 pouvant 
cxpliqiier 11' tkel. 

Dcs mnr<iinux rjnt >t> rasi.mbli.s, dcs interprirations de IYmnomic qué, 
bkciiw oiit été ?rrhi.nt>es, dri. comp.zr.iisiins on t  t t ?  cficctuées avce d'autres 
nioJ>lcq J c  systémis ciu de rig1mc.s éçonomiqucs qu'il s'agit maintenant d'or, 
doiincr n i  I tour de quclquca conicpts clis, sous f ~ r m e s  de conclusions thé uriques, 
d'lin iriodllc di. syiit Iièx espliqiiaiit I'expéricnçc quibtmisc de diveloppcment 
dans son pro;,-sciis: rlt 5c3 linlites. 

Nc?us .i 1loii.i repri-ndrr I 'n j ipr~i l i~.  strncturi.1Ic ri [aquCl!~ rious avons cc- 
couru c t  n0trE iiiterrojintir>:i de  départ sur  l'hr~rnil<;,néi~ e t  I'autrrinumie d u  
dsi'c.lrirpcmcnt clu Qu:b:-bcc paur effeciurr iinc çynthkc qui  tienr;? cornptc JE 
çcinçcpts cles pr:<cnt>s e n  inrrocluctinn. cc J e  l'liypoth>ic iiiiplici te dcs limites 
du  d~vc. lnl~rcmiint  du Qutbcc  iiii iiivcau J c  I'liomog2njitf, c'est*à*dirc srin 
clualisme, c t  au nivcau il< I'nutiiiioniie, c'est-i.dirc sa dépendance. 

Reprerioiis ci.. clcu.r coiiccpts t.t rrCcisons I ~ u r  sisiliFicati~n. Le dilalisme 
w r a  ccinsiJ2rC cioii:me un cl>séquilihrc Jurnble ct conime unc in;uffifiçance et  un 
inazhi.vcmcnt du  d?vcloppenicnt iiiutcit que coininc facteur ou  expression d u  

45. <: . Il est pa r t i cu l~ i r en i c i i t  rcmarqulble q i : ~  1.1 réhahilir~rinn dii  rh:c dca fncrcurs 
cxngèncs en G~uiioinie s 'acso[np3~ne ,iujouril'hui d ' u n  retriur vcrs la sociologie, 
cr qii'il soit de ~ i l u j  cn  plus ~~iii :r :urii i : icnt admis  que  la dynamique écononiiqur 
nc p l u t  t i r e  I t cundc  :i c!le nc C J  ri.1:"~ i la ~ o r i r ! l ~ ; ~ l c  et ;i l'hiornirc. > (He i i r i  
Dalroli. < Nutc sur  I L  Ji:rrminisrne c t  l',ndftcri:it~iirine en  fcunomique e ,  Cdiiers 
.le J'ISEA, ~ é r i c  M., i i ' ~  3 ,  décembre 1956. p. 3 3 ) .  

46 Ibrd.. p. 78 
47. Henri  D~rtoli, S>,srimes eL itructilres i ~ ~ t i a i n i c j i ~ c s ,  p .  88 



développement ; l a  d,-pr nilance, situation d'une wcieti ou rl'unc écr~ni7mic 
murnise à des cffcti de domination, wra également con5iJ;r;e comme u n  r.ibsta, 
clc au développement. 

Nous prixntcrcns tout d'abord une synthise des cnractiri~riqucs struc, 
turelles du Q ~ i b c i ,  drublc dépendance et Jualismc, puis nous parscronr :i unc 
interpritaticin historiqiie avant d'aborder \in rnwlèlc de 5ynthi.x des structtircs 
et d u  processus de  d~eloppilrnent  quékcois et de nous intcrrogcr sur 1 ~ s  
choix et Icr perspectivtis de cc développcmenr. 

A.  SYNTHES E DES CARACTERISTIQUES STRUCTURELIES 
Drr QUEBEC 

r .  DOUBLE DEFENDANCE 

En effet une double clipend,tiiie marque I'économic c i  ia jcic~ét; quE, 
h2criisc ; lc plu? uitiv(-i t elle uc se prés en:^ pas ionime émau;int rie delix pôles 
esaux, exttiricurs er rlc niinants, mais s'excrcc au clcuxiéme degré puisque I'uii 
drs  complexes d o m i n ~ r t  Ir Québec rrtransniet, qu'il le vcuille ou ncin, les e f fc t~  
de dominntinn cxerccs yar Ic complexe dominant le plus fort. Autrement dit. 
l a  pénétration Eecincini ique et culturcllr amkriçainc au Québre est renfcireée 
par l a  dominntion icanomique, po1i:iqur et ïu~turel le  qu'y exercent d;ji les 
Cnnadi~ns  ;inqlai; r n  bonne pnrtic dL fait de ln minoriti. ntim6rique .iiiglci, 
quékcriise. Ccttc clriuble doniinatjrin, doublc colcinisnticin dirunt plucieurs 
xuteurs, multiplie Ics effets de la dépendance 

a )  Déperidonce ,i I'tgcrd des ktots-unis 

Elle 2 ninuif~st~: principalcnicnt dan: le rlcimairie du minmerce cxti.- 
rietir, Jc5 ~nvc~tissenic~itç, des firmes rlurin.zticinale:. de In technique, du syn- 
rlicali~me e t  de In eultiirc. 

Le Q11ékc cst fortement dépendant de son cornmercc extérietir, puis- 
qu'en 1961 son coefficient d'exportaticin, hieii qu'il diminue eu  raison de 
I'cxtcnsicin du n inr~hé  ~t dc la ccimplcxiti ernissan~e J e  1'~cononiie quilitcoisr, 
w <situait i 4i.95,:. Cc  coefiicicnt inclut la totalité Jcs echangcs cxti.ricurs du 
Q u é h e ,  y compris ceu.t qu'il cffsctiic nvee les auttss provinces can,idiznncs ct 
qui çont pr>dominants. Prés d'un quart dc I'cnwnible des é c h a i ~ g i ~  conirncrT 
ciaux extincurs du Qnibgc s'etfeetucnt avec Ic' Etatc.uois. Bicn que cette part 
soit élevéc, elle nc drinnr qu'une faible idks de la pknétraticin :ccinomiquc 
aniEricaiiil: qui s'exerce aussi ;iu nive,iu des invest ixmrnts c: clcs firnies inulti, 
uatinn:i!c's dcs États-Uriis. 

Lc capital ainériciin rcprksentc 80% dcs invcstiscments étranger: i long 
rermc ati CannJa. Lt c3utrîilc étraiigcr, ewntiellenient amGricain, dans 12 sec, 

tc'ur manufncturicr a ;I tcint cn moyenne 64% au murs des années rg65.ig68 





York et Washington, ,:t aussi dc centres tomme Détroit, Chicago, Boston. La 
domination angb,canaditlnne Emane surtout de Tororito, d'Ottawa et du 
Mont réal anglophone. 

La dépendance clu Q u é b c  se manifeste tout d'abord à l'égard du pouvoir 
politique. L'Etat fzdéral, Ics grands partis, les principales entreprisej publiques 
sout contrôlés eu iriajn--ité par des Canadiens anglais malgr; queIques changea 
ments réccnts et supcrlilriels. 

Sans égaler, saui' exception, les firmes pl~rinatior~ales américaines, les 
eiitreprixs eanadienne::.;in,olaiçes sont en moyenntl beaucoup plus puissrintes 
Far leur ehiff rc cl'affainbs, le nombre dc Içurs employés e t  leur pruduetiviti que 
les petites et moyenne; entreprises canadiennes-frauçaim. Ces demièrcs ont 
surtout dr nombrrux fournisseurs et kaucoup plus rarement un marehé, en 
Ontario, ct le Québec effectue les deux tiers de  ses échanges commerciaux 
extérieurs avec le rcrtc: du Canada, mais principalement avec 1Dntario. 

Une dumination très forte est rxercée par les milieux financiers a n g b ~  
phonc.3 de Montr:;il et dc Tijronto qui contrôlc.nt les plus grandes banques, la 

Bourse et les institutio~s financilires auxquelles le gouvernement qué&cois a 
affaire p u r  x s  cmprulits ; k s  démêlés dr l'État avec son a: syndicat 
financicr B en ccinstitueiit I'un cies cas les plus patents. 

La dcpcndancc dii Qu&c dans le domaine des relations extiric.ures ne 
se limite pas à dss apprirts dc mntchandiçcs st de capitaux ; le: migrations de 
population ont joué un rcile plus décisif encore. En effet, par l'origine dc son 
rc.cnitcment, I'immigr~iion étrangFre qui a été le plus souvent irnpo2e au 
Quét i~c  vise 1 rendre Il.s C;inadiens français davantage minoritaires économi, 
qurment et socialeinrnt. Étant donné !t. rapport de  force culturel et linguistique 
en Amérique di? Nord ~t le laxisme du Quibcc en matière de languc de travail 
et d'enscignement. le prlcessus de a: minorisatinn D ne cesse de s'ampiifier. 

Le Québcc est do.miné par le Canada anglais al; iein mEme de a n  sys. 
tème juridique. Le Corimon LAW l'emporte pour le droit piilal, marque 1.1 

droit commt.rcia1 et s'irr;goie également dans les t rihunaux de dernier appcl. 

La lan,cue franr;ai:e et la culture canadiennefran~aiie se trouvent déva- 
lorisies p r  la dépendance wciale et économique de la sociité canadienne- 
franqaise qui apparaît cnmmc une classe ethnique défavoriGe ou comme une 
nation pmlétarï&e. 

Les effets Je  domiiiation des Etats-Unis et du Canada anglais se renforp 
cent mu tucllemiint dans les domarnes politiquej. écoriomiques et mciosulturels. 
Cette déperidance r a t  cricorc accruc par la présence d'une puiçsantc minorité 
ang10,québkcix privilégiie qui pcrpétue un dé&quilibre cconomiquc Je  nature 
dualiste dont la baw est lnrgement mciocul tutelle. 
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2 DUALlShlE 

II SE fond2 sur la juxtapcisition sur uii m h c  t~rritcrirc dc dcux çociét6s 
homogi.ncs diffircrttes p:fr la culturc cc 1 histoire, cc dont la rapports sont de  
dominants i cloiiiinés. Cc dualisme SC nianifest t dans l'organisation de I'cspace, 
dani I'éconiimic, dans Icc struc:ursz püiitiquc's et wiiales. 

Li st rusturi' cle 1'eip;ic: écti~iomiqi~e qu thé~ois révèle un dhiquilibre 
fonddmenul entrz la régiinri d; Moiitrc;il ct Ic reste du  trrritoin' quebicois, en 
ni?mc temps quc 1,- peu d'intégration de plusieurs rieions périphsriques. Les 
Jisp,irii?s 1c.s plus rnarqut!cs en cc qiii concernt l'cmplr>i. IPF ri,vpnlIs< 1~ niveau 
J'inktruction, !e dynamismc iidustriel. oppnsrnt Montréal au reste du Québce. 

Ainsi par ;n marçe  JF sa population (6,7% du Quibec en 197 I ), Ic 
~iomhi c dYcmploy.:s d ~ i ~ s  t'industrie et 1.î valeur des expéditions mniiufacturiires, 
rcsplictivcment 69% ct 67,25h du Q u é h c  en 1964, la rcgion dc Moriircal 
ttrnoizne Jc la di5h~rrnoriic d r  Iéspacc 6contimique québécois puisque l'cnsem- 
ble de: nerif autres rkgions SC partarent une par t  mineiire de la population et 
de l'iridustrii. Mai: la r:<inri dr Montr6.11 est ~ 1 3 1 1 ~  qui r;is+embli: I 'c~entiel de 
I'i-lément can~dica-ançlais  di1 Québee, les sièges çociaux de nombrciises grandes 
entrtprises am6 riîn ines et can:~dirnnes~anglnjm, et q u i  assume u np bonne part 
Jcs fvnctions d r  mi~ropolc canadicnnc.. LES différents flux de transprirtr et de 
~ommuniç;itions -on firment le rfile polnrisateur de Montréal et 1 e f a i t  qu'cllr 
wjt 1;i sa l i .  région du Qiiébrc i manllcster une crriissnnce autrinome et  des 
effcts d'cntrairiencnt. 

Le d:&quilihrc Montrf~l - rc~ce  du  Qu>bcc appar,iit comme une réplique 
du dé&quililiir OiitarioQuEkç ; il inscrit Jni ls I'enpac: é~nnnniiqii~ quéhicois 
la réalité d'un dunlisme écunomique que rcflhe souvent ie r a p p r d c m c n t  
des statiscrqurs ~ c '  ['Oritritio et di1 Qu:hec, meme si ur:e certaine hitérogfnéité 
de leurs popiilatioiis respcctiven rmpêche J'y voir de fason absolut une corn, 
paraiwn cnirc  le Crinacl~ arigl.li3 ct  Ir Canada fran~ais 49. 

II s'adrriiic tout d'abord dans Ic dornairic de la  c: de la dis- 
tributinri. Bciiueoup de pctitcs e t  mG).CnflCS eritreprisc3 sont coritrôlées par Ies 

49. Eii ~ y i i .  ces dtiiix provinces repriscnraient 6 3 . 4 %  de la population canadienne ; 
6.3% d c  la populntifin d r  I'nntariri c j t  de  l a n ~ l l c  maternelle française contre 
6o,7'ic de celle du Québec. Une riiinnrité d'oriyinc britanniguc, représenrant 
1 3 , 1 %  de l 'cnwmble tic l a  populatioo quihicoise, 3 In cnnir8le diciair de I'écw 
nnniic, ciai; les FrancwOntaricns n'ont qu'un rûlc [ont à fait  marginal dans 
lcur province. Un rapport de la situnricn iconuniique dc. Ftanco*Dnt.iritiiir, pré- 
p ~ r i .  par Y. Uallaire ct 1.M Tr,ulousc, x i t L  publié cn rg7j  par l 'Aa60~i~tion 
c m ; d  cnnc, i r~nsaice de I'Ont.irio. 







Durant  la ptriode d e  Ia Nouvelle+France. la dépendaiicc de la colcjnie 
n'a pas empêché I'appiirition d'un capitaliims autochtone que çon développe, 
ment aurait pou& à rompre avec ça métropole. comme le firent les colonies de 
la Nouvellc~Angletcrre. Une dépendance d i r ~ i t e  de la France caractérise cette 
période. U n e  divergente d'iiitérêts commence à 5c manifester entre les Français 
métropolitains et coloriiaux, ces dernicrs si.iffirmnnt d e  plus en plus comme 
s Canadiens 3. Si u n  dilalisme socio,f çonorniquc apparait, c'est alors en prenant 
c n  considération les IiiJiens, dans la mesure où  ils ç'intEgrent aux activités 
tionomiqucs par le trafic des fourrures, que l'on pourra l'observer. 

De r 760 à I Bjc, les activitks écnnomiques reflètent u n  développement 
dualiste dont vont prrlfiter de plus en plu:: le? mi~rchands canadien~anglais  
tandis que s'efface Ic caliitalisrnc enilv-yoiin;iirc e çanadicii P.  A u  cours des 
années 1 8 j o  s'affirme une volonti c:~n:idienne.irançaise d'assumer le contrôle 
global d e  la vie pnlitiqiie. ésnr.omique e t  sciciale d u  Qukhec, alors ?.ppelé 
BasCanada. Cettc' tentative de dévelrippc.nit.nt honiogéne et autochtone échoue 
en I 837.1838. Depuis e dCbut d u  ri6clc, Ics C:inadicns français se définissaient 
de plus en plus conimc nation aspirant i prendre cn charge son propre destin 
avec les pouvoirs po1itrqut.r ci Ics politiques écrinrimiques que ce projet impli, 
quait. Cette volonté natjonnle de dPveloppemcnt sera bris& avant d'avoir pris 
toute son ampleur. C'rst le premier grand échec que subissent lc's Canadiens 
français depuis qu'ils S C  dé finissent systématiquement comme natirin avec des 
projete: précis de dévclr ippcmcnt au tonomc et homogène. 

A partir J e  r Rqc,  et plus encore à partir d e  1867, se renforce Ic pciuvoir 
politique ct économique cnnadien+nnfilnis et ln deliendance accrue des Cnnadiciis 
francais par leur a pm~~incialisation 3 qui dEcoulc en bonne part J e  1'Cchcc du 
projet de di.vcloppcrnciit des années 18;(i. Les Canadicns français w m n t  in[& 
cris en pwents patIvïcj à une croissance économiqiie qui se décide surtriut tn 

dchcirs d'eu x. Cl n iapit,  tlismc étatiquc, commercial et financier canadieri, anglais 
va 5'affirrnc.r plus fortement au moment où Ics Canadieriç français se rcfugicnt 
Jans la religion, I'aqriciiltiirc, c t  attindcnt hca~rcoup moins de l'État. CC pro- 
ceScus rit. ~r<j i s~ ; in ie  dualiste qu'accuse I'infEriorité économique des Canadiens 
français va s'zmplihcr ~ V C C  la çupcrposition d'une nouvelle dcimination, celle 
J e ?  É ta t s .Uni~ ,  qui ~ p p a r a i t  avec l'industrialisation rapide du  Québec partir 
de I 896, i un mnmcn. ah Icç ÉtatsAunis ont déjà atteint un capicalismc d e  
srandes unités. 

Sans doute depuis 1760, les Canadirn5 francais vivaient dans leurs acti- 
~ ~ r l c  c't une vités économiques une dépendance inrlircctr d e  la Crande,Brcta, 

dépendance directe des commeqnnts cnnadiciic,nri~laii ; mai+ I'industriali$ation 
du  Québec coIisncre l'entrée en force d c ~  Amtricains ct une Jt:pcnd,~ricc $upa 
plémentaire ; cette dép:ndancc noukelle coincidc i l  est vrai avlrc I'cffxccmcnt 
dc la Grnndr+Brctagne, qui nplinraît dfs  lcs nnnccs 1840, ct çera d:finitif a p r b  
la Première Gucr r r  moiidinle. Ccs domlnaticns supcrpo&cs ct cc pouvoir accru 
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des Canadiens anglais ct LIES Américains au Québec à partir d e  r 896 y im 
portent une croissance industrielle dans laquelle les Cana J iens français ne  
jouent qu'un rôle tout  à fait secondaire. La rareté des entrepreneurs canadiens. 
français c t  l'augirientntion du  prolétariat industriel c t  urbain caractérisent le 
Québec de cette période où apparaît d'ailleurs Ie retard e t  le déphasage des 
idéologies sur les faits. A p r k  la Seconde Guerre  mondiale, la prise de conscien, 
ce dc In situation e t  d e  la condi tiou canadienne,franqaise sc précise e t  s'amplifie, 
surtout au cours des années 1960 où la croissance économique rapide qui durait  
depuis une vingtaine d'années se double d 'une vnlnnté de développement 
homogène et iiutonome J u  Québec, sans que  la dépendance e t  le dualisme éco* 
nomique n'aicnt encore disparu pour autant.  

Aujriurd'hui u n  faiblc capitalisme aucnchtone e t  u n  k t a t  provincial cher, 
ehent à s'affirmer face aux ciligopnles extérieurs, surtout américnins, e t  à l 'ktat 
ftdérnl. Aiilsi l'inféricirité Econrimique actuelle des Cauadjens franqais e t  le 
rctnrd du  québec  s'explique~it largement par l'histoire. La dépeudance J e  
car;ictère scmi~colonial, pour Ics Canndicns français, à I'époque d e  la Nouvelle* 
Franec, se rciifrirce avec la CnnquEte de 1760 qui permettra progressivement la 
substitution d 'un  capitalisme comm~rcial  canadien*anglais et britauuique fondé 
sur une mono,production, les fourrures, à u n  capitalisme eommereial a canaA 
dien ri e t  franqais fondé sur le même prcduit. 

E n  diangeanr I'orie~itatron des iriarcliés e t  l'approvisionnement e n  capi, 
taux, la Conqutte  v:i entraîner la disparition progressive e t  presque coiriplètc 
de 1' s c n t r e p r r n ~ u r ~ h i p  a canadien-f ranqais, affaiblir la bnurgi.oisie autochtone, 
et cntrainrr u n  rcpli généralisé de la population hors diis activités eapicaIistes 
~sscntielles d e  la colonic, dont  elle avait tiré pourtant les meilleurs revenus à 
i'époquc d2 la Nnuvclle+France. Nous  pensons Jonc  que la Conqutte  de I 760 
a marqué profnnd:ment le proeessus J e  dÉvelnppement du  Québec ". 

Mais nous estimons que Ics effcts défavorabIcs d e  1760 pour les Cana, 
dienç franqais auraicnt eu une importance bien moindre si le m u r s  des é v é n ~ '  
ments n'avait contribué i les renforcer. II s'agit, d 'une part, du  rcle essentiel d e  
l 'ktat dans le pmcessus d e  dfvelcippement, e t  ce r6le éconoiriique a été assumé 
prinçipaIcmcnt par  I'Etat central contr6lé par les Canadiens anglais, e t  e n  font, 

tion d'un optimum defini e n  dehors, e t  parfois contre, les Canadiens français, 
d'autre part, 1'cntr;e en scène aux frontières m&me du  Québec d'une Econnmie 
dominante anglu-saxonne, qu i  deviendra ln plus puissante au monde e t  con, 
trGIera I'activité éconoinique canadienne. Les effets économiques e t  culturels 
cc~njugués, dc la GrandesBretagne à partir d e  176~1,  du  pouvoir politique d e  
I'etat central à partir d e  1840, e t  des oligopoles privEs des É t a t p u n i s  à partir 

5 1. Pierre Harvey, e Pourquoi le Québec et lea Canadiene français occupen t-iIc une 
place inftricure sur le plan économique ? Essai d'explication inrégrCe à pariir 
du fait historique de la conquête B. le Devoir, i q  mars 1969. 
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de I 896, vont réduire les Canadiens français à un  rôle économique tout à f a i t  
subalterne. 

Parallèlement, malgré l'avortement des projets de réformes et de dévc- 
loppcment autonome des années 1830, dans l'échec des insurrections de I 8;~- 
I 838, malgré les dominations successivement confirmées par la Conq~e tc  de 
~ 7 6 0 ,  I'apparition en :. 840 d'un e t a t  interventionniste qui leur est ~ixdricur, 
la pénétration à partir de 1896 d'un capitalisme amiriiiain de grandes firmu, 
Ics Canadiens français n'ont cessé de refuser collectivement l'asimilation et 
de tenter de se donner des instruments de survivance ou d'affirmation en ma, 
cière économique comme dans les autres domaines. Ainsi, surtout après la 
Seconde Guerre mondide, prendra corps un capitalisme autochtone au moment 
même où le3 Canadiens français utiliseront davantage leur État provincial 
dont ils cherchent à renforcer le pouvoir. 

Sculc une pcrspcctive globale de développement et la prise en considé, 
ration de la çpécihcitf socioculturelle et du nationalisme dcs Canadiens fran- 
çais peuvent rendre compte du retard économique et du type dr croisance du 
Québec. Dans cette ortique, les données liiatoriqucs et sociologiques en parti, 
culier fournissent une explication plus complète et plus profonde que le seul 
recours aux faits striclemcnt économiquec. 

De notre synthise des caractiristiques structurelles et de notre inter, 
prétation historique di1 proceosus de développement, nous proposons mainte, 
nant les conclusions tliéoriques suivantes : 

1. L'introductiort d 'un capitalisme exogène dans une économie plus 
hible et dans une soci.!tk de langue et de culture homogène différente dc celle 
d'un pays oü d'une minoriG dominante entratne, dans cette première çociété, 
un dékquilibre au niteau des structures de la production, dcs échanges, des 
revenus, des régions, des classcs wciales e t  de la culture elle,même. 

r i .  Au sein de l'unité politique ct économiqur d'un même marché, le 
dedquilibre économiqiie e t  social devient durablc ct profond, cc de nature 
dualiste, si la population dominante, minoritaire ou non, est de langue et de 
culture différentes de -.a population dominée. 

3.  L'existerice d'rrne langue, d'une idcntitc culturclIe, d'une histoire et 
d'une conscience natimalc proprrs à la miétz dont i'Gcunomie est dominée 
cxercc un frein ou uri blocagt: socioculturel et pnlitiquc à. l'assimilation et à 
l'uniformisation qui a: traduit par une faible diffusion de la croissance hors 
de la population pn'vil:giée et dnminante. 
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4. Lc caractère imposé du p r o t a u s  historique de  mise en placc des 
3tructures de dépendanci. sous l'action des clian~ements politiques augmente la 
cohésion et la résistance de la snciété dominée p3r rapport i la population 
dorninante même ai le rapport des forccs politiques et économiques demeurr 
très défavorahlc. à Ia 

3. Le dékquilibre dualiste donne lieu, d'une part, à une population 
Jependante qui ne corixn-e le contrôle que d'une faible partie de la production 
et des échanges, dont les entreprises wnt petites et peu productives, dont les 
revenus sont relativcrnent faibles ; d'autre part, à unc population dominante, 
minoritaire ou non. à hauts revenus, à entreprises plus importantes ct plus 
productives et  qui contrde Iii majeure psrtic de l'économie. L'écart dz richeçsc 
et dc pouvoir de ces deux populations tendra à se niaintenir ou même i 
s'açcroitrc. 

6. r f e  dualisme :crinr-imiquc et wcial sera encore renforcé si un OU plu, 
sieurs pays économiquzment dominants, de mCme langue et ~ii l ture que la 
population priviltgiée, viennent lui tuperposer leur domina:ion. 

7 .  LEhniination du dualisme e x i g ~  une transformation dca structures 
politiques, sociales et économiques qui tienne compte des réalités sociologique 
et historique de 1s population dcimiuée dans le cadrc d'un ccst'mblr. politico- 
économiquc. Les politiques d'assistance au territoire ou à la collectivit~ défa. 
vorisée, et [CS concession5 lingvrctiques offertes, ne remettent pas en question 
les privilSges et les structiires de dépendance. Par contre, la spkcihciti mcio, 
culturelle de la société dominée lui offre les bases d'une reco~r;tniction strus- 
turelle et d'une promotion économiquc pr ix  en charge par elle-même et en 
fonction de scs pcitentialités. 

D. LES CHOIX DU DÉVELOPPEMENT DU QmBEC 

Depuis plus de deux siècles, l'Lconomie qü>&coisc. çe caracténçe i Lin 
d y r é  variable par sa dependance de l'extérieur et le dualisme de ses structures 
Aujourd'hui encor  ces deux aspects en constituent les traits dominants. Cepen- 
dant, unr prise de conscience nouvelle et profondément enracinée dans Iil:is- 
toire ct la mcntalité collectivc canadiennefrançaise font que le Québec SE 

perçoit de moins en moins comme une culture, mais comme une u socleté qui 
doit ç'autdétcrminer et conquérir çon indépendance par le contrôle de son 
Scrinomie et de sa politique 53 B .  Et nombreux sont Ica observate.urs qui consi- 

55 Marcel Riour, r Sur I'évolutioii dcs idéo!ogiee au Quhbec >, in ApcrFu socio- 
logique sur I t  Zuébcc. Rcvuc de I'lnsritui dc sociologie, Bruxellee, Université 
Libre de  Draxclles, no 1 ,  1968, p. I 19. 
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dèmnt que cette sociEtE globale est K à la recherche d'elle~même sur tous les 
plans 3 et qu'elle cst parvilnue B( à la limitc critique d'unc option décisive ; 

l'assimilation ou la maitrise de son destin s 4  W .  

L'assimilation serait un renoncement aux efforts pases e t  ne se fait pas 
sans problèmes '?. c La maltrise J e  ron destin 3 permettrait au Q u é h c  de 
mettre en muvrc au niveau a: national B une mobiliwtion psychoIogique J e  Ia 
population Jans des ~irojets collectifs par le rrcours ri un plan et  à une 
idéologie di] dévelopy emcnt ='. C e  développement a suppose qu'une siieiété 
puisse choisir elle,mêrr.e cc sera et  prendrc les moyen; rationnels pour 
r:aliser cr.t ohjeetif a .  La p,irticipation, l'autodétermination et  la 
apparaissent comme d4s prkalables de ce développement. 

L'analyçe qu'Alliert Hirsehman 5P a rfFcctuEe de la propagation inter, 
ré:innalc de  \a  cmiisarcc nous éelaire wr lcs options économiques et  pcilitiques 
des régions insuffisamnicnt développées à l'intérieur d'un pays. PIu:. -leurs ar-gu' 
ments éccinomiqucs 5011t invqués  montrant que ces régions =raient plus prosT 
pires si elles constituaient Jii? u nicés politiques souveraincs car la croissance 
peut à certains égards x se communiquer plus facilement d'une nation à L'autrc 
qui' d'unc rFgicin à I'ai~tre à I'intcrieur d'un même pays B. 

Sclon Hirschmari, la souvcrvneté de la rtgirin cri retard freinerait les 
effets de polnrintian dv la kgion ridie avec la mobilité défavorable des fa- ~ t e u r s  
de production qui les iccompagnait ; elle freinerait cgalcment la concurrence 
exercEe par la région en avancc. Ce séparatisme favoriserait Egaleme rit I'induç, 
trialisatinn qui y t rouvcrai t une meilleure protection. De plus, I';mission J e  
mvnnaic ou la déterm-nation du taux de change constituent J'autrcs Icviers 
Csonomiquea avantageux, tandis que i'union dcs deux a régions B almutit à unc 
répartition des ressriur~c.5 moins efficace yar suite des t< effets de dEtoumement 
de trafie 3 qui poussfn. leç membres d'une union douaniFre i s'acheter l'un à 
l'autre ee qu'ils puurraicnt obtenir i meilleur compte PUT des marchés tiers60. 

5 4  Jacquee Crand'maijon, Vcrs un tiouveau pouvoir. Montréal, H .  M .  H., 1970. 
p. 183.  

5 5 .  Lc Roppurt d e  h Zommission royale d'enquête sur Ir bilinguisme c t  Ir biculiu. 
solismc (Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1969. livre III, p. z r )  a yévélé que, 
mème après avoir perdu 6 6  langue maternelle, un Canadien français ne parve* 
nait  pas pour autarit a sr Iiieser au niveau de rrLmenu d'un Canadien znglais. 

5 6 .  Comme cc lut le css pendant la période dc la Révolntion tranquille pour la 
riiforme dc l'éducation ou Id nationalisation d t  I'iilectricité. 

3 7 .  A. Meister. Partiri5ation. anlmatirln c t  d é r ~ e l o ~ ~ e m e n t ,  Paris, gditior,c Anthro, 
P. 1969. 382 P. 

58. Jacques Grand'maism, Vers un noui<rou psurwir, p. 1>5. 

59. A. O.  Hirschnian, Strarégie d u  déi~cloppcmtnt économique, p. z a i .  
40. Ce dernier argumcrit (cité par A. O. Hirschinan, ibid., p. 3x4) est présenté par 

J .  Viner, T h e  Custirns Union I s s w ,  K e w  York, Carnegie EnJowrnent for Inter. 
national Prace, rgyi, chap. W .  
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L'znsemhlz dc c r s  ;trpurncnts apparaissent u troublants a à Hir-chman. 
Les rcmarqiics f;iites par p lu~ieurs  értinrirni~tcs R i  :L propos du  Carinda vont 
daris le iiiCnic iims . rinc pcilitiqiic Llciuani>i.~. ou dc 5al;iirc uniqiic d;savantage 
lcs rtcgioiis p2ripli2riqiics, de ~ n c m e  q i i r  Iz manque dc souplt.:,:e d'unc 
mon,!t;~ire nu de cr tdi t  unique au ra  Jds cffets nffastrs e11 certaines r:girins où 
un r<sszrrcrncrit dri cridit  aggnbt. un< rtcession dans unc rcgiori quand il 
r>d uit la surchauffz dan? unc :Lutrc r2gion ". 

Sans d~ii l te   ULIS i ~ 9  arguments nrit lciir cririrrcpartic c t  Hir~rhmar i  pense 
que cc sont fi nalcmcnt ICS iorces pcilitiqires qui paurrcirir: favorieer la propagation 
dc Iii croiccance cn faisant jl>uer la scilid;iriti cntrc Ics rkgrons sous I'rffet des 
prcssicins J e  la région en retarJ  FU^ IC  pouvoir central, mais ce typs J c  mIi, 
darité n'en est qu'a a ses prcmisrs h,ilhutiements B. 

K U n e  iintivri ~ 'effcirpnt  J c  d:vclopper se5 réqions dttarC1kes devrxit donc 
leur ciffrir ccrtnin5 2quiralcnts dc 13 sniivcrainc té u ; cc seront dcs institutions 
et des programmrs à l't'.chcllc dz 1,i r:cirin priur r h g i r  c r i t i t r e  le clLsnuragemcnt 
t. t Ir cnrnplr.~t' J'inftriorité : snci2tés c t b ~ n q i i e s  régionalCs de dheloppemcnt ,  
dfgr5vcrnent dc l'impôt national sur II: revenu, autoriomie de  In politique dz 
cr>d it  haneriire, taux LIC clianqe prc.t'< rcritieb ct  surtaxe cc>n-ipsn;;.iioire porir 
Ifs produits dz la rég~iiii cn rctnrd. Il s'agit Jonc  d'iiistrumsnts qui ,  considérks 
comme (< prnprcs ;i briccr I'inrfgratiori 3, sont JçstiriCis i l a  r sa l ix r .  

Ail Canacla juçqu'à préserit, sr3ules cleç pnlit iques lirnitks ont é.té iriiscs 
e n  ceiivri'. Ir piiivcrneiriciit fcdéral craigri;in t catis, <Ir iu te cle fuurnir ilu Qubbec 
JCS inst rumc rlts p r t  iculiers d c  clivclnppemeiit qui clunneraierit plus d c for<¢ 
.i une ,zutoncimie toujr>urs difficile i rcFrCnçr. En cffrt, i sa situatiiin cJc r+ion 
en retarcl pi1 r r,ipport i I'cnscrnblc cari;idicri, il ajciuts dc.c traits cn r,zct;rijtiques 
qui e n  sont le plus s u v e n t  ln e a u x  : ça populatio~i c t  sa culture pruprc, = r i  

histoire ct uric volor i tk  d'affirmation natirinale. 

61 Ainsi Maurice  Alla is  : a. I I  est hors de doute q u e  clans le s y ~ t è m e  léclCral 
dien quelque cliosc J'nnalngiit. au  tr;iit> de Rome est sans dimtc néces~a!re Le5 
Canadicris français sont ,-ri iiiesnrc dc 12 dïrnander .  C'car d'aillrurs in<vitabIc. B 
(PrublZmcs du déi cllipperxtrit rigional &ris un Etat l r 'Jc ' rat i { .  L'expérience 
cana~lic.nne, p .  [ A g ) .  

62. L>sn.~ ccrte pcrcpcitivr,, linc rihscrvation d r  J t a n  I:ourastié poiir q u i  a le fdit 
poiir la rfglnii pauvrc J 'ayipartcnir à la m;me nat;.in q u e  la région riche es t  la 
c o n d i t i ~ n  olitiniaIc de sn ruine. Alors q~ i ' cn t r c  nations Fauvres ct nat iuns  riches 
1;b prorrcricin douaiiicre er Ir J C H  d u  ch;n,cc. h r i ~ c n r  le détcrmiriicme J t 5  prix 
ri-rli C L  iiiainricniicnr rcntdt .1~~ uri r r and  iiorribrc d 'acr iv: tk  Cr.onciniqii~~. le 
librc,fchaiiKc entrc les r f ~ i o n b  J u n e  niême nation aupprime toute  protection 
écononiiquc contre  les ~ : I T I S  de prix ct de procluciii71ré » ( J .  Foiirajrii. e t  

J:P. Cour ih i~ i i in .  Id I ' lc i i ih~~t i i i r i  ironomiqire cri Fr~ricc, P ~ r i i .  P. U. F., tgi58, 
p. 236 ,137) .  On pciit considérer que lcs inarchis  comrnun.i complet': ne sont  
avantageux qii ' i  riivcau d c  dcvrloppcincnt et striicti;rc> cçoiiorniqucs con1p.l. 
rables. 

63 A. O Hirschrndii. S~ratégie du d i i , e l o p p c m e r ; t  écoriomiquc, p. 116.  

Conclirsion e t  modèle de syntlit:.rc 



Ccpendaiit, l'Éta t+nation, a cadre du dEvcloppement de la société indus- 
trielle v ,  offrirait un moyeli esrntiel de diveloppcment aux Canadiens f raw 
<ais. Le contrôle d'un pouvnir politique et économiquz décisif permettrair La 
réduction progressive de la dépendancz jusqu'à un seuil plus acceptable e t  
pourrait ramener à un: simple dualité l'actuel dualisme qui constitue un blo, 
cage du déve!oppement. Un ktat sou\vrain profondément iiitégré au dynamisme 
culturel, social, éconrirr.ique et  technique nord.arnérimin ct  européen '' coiisti, 
tuerait le tremplin d'ii:i épaiiouisscmeiit collectif et le cadre de politiques tu). 
nomiqiirs plus efficaces : a Seule une politique souveraine ct globale peut 
mettre eii ccuvre tous .es dyiiamismes collectifs, dépasser les problèmes Emno, 
miqucs surtout et assdrer une identification politico-culturelle nécessaire à 
tous les projets de pror:otion OB. B UIIC pareille ri.organisatjon du  pouvoir poli, 
tique 1iErrrait des énergies créatrices e t  les mettrait au service du  dSveloppe, 
meiit d'un Quibec nouveau, d'une société ncuve à inventer. 

64. Nguyen Huu Chac, Strucrurcs. insiirutwns r t  dir~eloppemrnr économiqur daits 
Its pays sous*déuelrippis. Paris. Librairie g é ~ é r a l e  de droit c i  de juriapmdence, 
1964, P .  1 x 3 .  

65. Dans un esprit qut François Perroux exprime ainsi * a: On assimile, par exem- 
ple, indépendancc à autarcie, en notant sans enore qu'aucune nation n'est autar- 
cique ni ne le devi int .  Plu.. insidieusement ct  subtilement on colle 5ur lc thème 
de !'indépendancc l'ériquette nationaliste. II faut le dire ; i'indipendance ne 
doit pas seulement êtfe ofposée à la dépendance? mais bien à une conception 
inconsciemrr,cnt équivoque de I'~ntcrd6pendançe. P (Indépendance de l'économie 
nationale ct inttrdipendance de l a  ndtion, Paris. Union générale d'kditione, 
u ro.18 B, 1971, p .  143) .  

66. Jacques Crand'maistin. Vcrs un noiivrau pouvoir. p. 115 .  
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