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AVANT-PROPOS

UNE DEMARCHE AXEE
SUR L'ECOSYSTEME

POUR LA REGENERATION
DES VILLES

La ville doit etre consideree comme un

ecosysteme naturel et ses problemes
doivent etre abordes au moyen dune
demarche integree .

La moitie de la population mondiale vivra

dans des agglomerations urbaines d'ici la fi n
de la decennie . Pendant ce temps, la durabilW de

notre environnement sera donc en grande partie
determinee par nos villes. A long terme, la dura-

bilite nest certainement pas possible a moins que
nous ne trouvions bientot des faFons de regenerer
nos ecosystemes urbains, de les garder en bonne

sante et d'adopter des styles de vie urbains plus
durables.

Mais les defis que les villes devront relever
sur le plan de l environnement reFoivent relative-

ment peu d'attention - comme le demontre claire-
ment tout examen de la litterature portant su r

le developpement durable. Wine la Commission
mondiale des Nations Unies sur l'environnement

et le developpement (la Commission Brundtland)
a consacre peu de temps a V analyse de ce qu'elle a
appele «les defis urbains» . Comme le dit Michael
Hough dans son livre, City Form and Natural
Process (1989), «Dans un monde de plus e n
plus preoccupe par les problemes d'un environnement

qui se deteriore, que ces problemes concernen t
l energie, la pollution ou la disparition des plantes,
d'animaux ou de solsfertiles, on a nettement
tendance a negliger l'environnement dans lequel
vivent la plupart des gens - la vile mime, .

La ville-pestilenc e

Pourquoi la plupart des commentateurs
environnementaux font-ils si peu d'analyse s

de nos ecosystemes urbains? Peut-etre parce que de
nombreux environnementalistes continuen t

de considerer la ville comme un milieu qui nest
pas naturel - ou pire. Becemment, par exemple,
le geneticien canadien et analyste repute dans le

domaine des questions sociales et environnemen-
tales, David Suzuki, a exprime son opinion sur les

villes partout dans le monde :
Nous ne pouvons pas faire disparaitre les
villes . Nous ne le voudrions pas non plus .
Mais nous devons reconnaitre que les villes

nous isolent de la nature et nous dissocient les
uns des autres . Elles existent en Ouisant les

ressources de la planete tout en repandan t
des dechets toxiques et des debris . Et si nous

considerons que tous les organismes sur la
terreforment un immense supraorganisme

(que certains ont appele Gaia), alors les villes

doivent etre vues comme l equivalent gaien
du cancer (1991) .

L'opinion que M. Suzuki a des villes aussi
dure qu'elle soit, est un prejuge familier dans la

litth-ature nord-americaine. Selon une croyance
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repandue, les villes sont malsaines («pestilentielles
pour notre avenir» a dit ThomasJefferson) . De

mauvaises choses s'p passent . La campagne est
saine. De bonnes choses s'y passent. La «Nature»
est a l'aise a la campagne mais non a la ville et

Dieu est manifestement plus accessible dans les
grands espaces ouverts que dans les rues d e

la Ville.
Il est donc facile de denigrer la ville, mais

cela en rend la regeneration et la renaissance
beaucoup plus difficiles pour ceux qui, comme
Lewis Mumford, la considerent comme le lieu de
convergence des «differentes trames de la vie- e t
l endroit ou les ,questions de civilisation sont mis
en evidence- - un lieu ou d'anciens rapports,
origines et identites se confondent avec des questions

historiques pour creer de nouvelles possibilites, de
nouveaux rives, et de nouveaux problemes .

La ville-lumiere

Mime si les denigreurs de la zrille ont claire-
ment tenu le haut du pave, tous ne sont pas de
leur avis. Formant une vaillante brigade, des

amoureux de la ville commeJaneJacobs, William
H. Whyte, Ian McHarg et Tony Hiss, entre
autres, ont lutte pour presenter la ville sous un

meilleur jour et ont offert a la fois des perspectives
philosophiques et des mesures pratiques en vue

d'un avenir plus prometteur.
Ils sont appuyes, evidemment, par des

millions de personnes qui, au cours des siecles,
ont choisi de quitter la campagne pour s installer

en ville. Mais quest-ce qui les incite d faire un
tel choix? Pourquoi les villes n'ont-elles cesse de

prosperer? Paurquoi les gens, s'ils ont le choix,
decident-ils de vivre dans la «pestilence» et le

,,cancer, de la ville ?
Les villes sont souhaitables et importantes

parce qu elles continuent de susciter l'espoir e t

la liberte pour chaque nouvelle generation . Sur
bus les continents, on trouve desjeunes gens qui

accourent vers les villes, attires par le magnetisme
de ces dernieres. Les villes sont des endroits ozi la

prosperite, la gloire et l'avenir vous attendent . Ce
sont des endroit ou vous pouvez etre ce que vous

voulez et oft - si la chance vous sourit - vous
trouverez un sentiment de communaute qui

repondra a vos besoins, formera vos experiences
quotidiennes, canalisera votre liberte et donnera
un sens a vos espoirs. Pour ces raisons, comme le

Conseil environnemental de I'Alberta (1988)

l'affirme dans sa publication intitule Environment
by Design les villes continuent d'etre «l'habitat de

choix pour la plupart des gens» .

La ville, un phenomene nature l
Comme nous, la ville nest pas dissocii e

de la nature. On y trouve des especes vegetales, des

forets, des champs, des ruisseaux, des lacs, des
rivieres, des terres, des sols et des animaux sauvages.
L'hydrologie, la topographie et le climat constituent
lefondement de l'habitat humain et de la ville
elle-mime . Comme le signale Kevin Lynch (1981)

dansA Theory of Good City Form :«Lesgens
et leurs villes sont des phenomenes aussi naturels

que les arbres, les ruisseaux, les nids et les sentiers .
Il est essentiel que nous en venions a nous percevoir

comme une partie integrante de la communaute de
vie tout entiere» .

Au cours de la prochaine decennie, nous

devons entreprendre la regeneration de nos villes
et de nos secteurs riverains en nous fondant sur ce

principe. C est seulement en reconnaissant que la
villefait partie de la nature que nous pourrons

commencer a panser ses blessures, a corriger ses
defauts et a l'amenager de fafon qu elle soit durable
afin de pourvoir a nos besoins tout en la preservant

pour les generations futures .

La revolution envi ronnemental e
Nous n'avons eoidemment pas d'autre

choix. Personne ne nierait que la revolution
environnementale a deja commence . Elle est

issue des perspectives du mouvement de conser-
vation an debut du si:ecle et elle a ete acceleree
par les actions des activistes anti -pollution au
cours des vingt-cinq dernieres annees. Par conse-
quent, l'imperatif environnemental aujourd'hui

frappe la villa avec une force sismique.
Le fait est que, toujours en quite de besoins

et de plaisirs, notre societe du «pret-a jeter» a
empoisonne l'atmosphere, pollue les cours d'eau
et contamine la terre, sans se preoccuper des

dommages a long terme infliges a l environne-
ment et qui plus est des privileges qui pourraient

etre hypotheques pour Les generations a venir.

Des plages oft l'on ne peut plus nager, une eau
que l'on ne peut plus boire, des rivieres oic Von
ne peut plus pecher, qui sont devenues des egouts,

voila seulement une partie du legs visible et

xx



tangible de notre negligence et de la degradation de

l'environnemen.t.
Les gens ne tolereront plus ce genre d'abus .

Une conscience environnementale a deja commence
a inflechir les politiques et les priorites du gouverne-

ment, a modifier les strategies des entreprises et a
redefinir la responsabilite el le comportement des
collectivites et des particuliers . Et elle souleoe des
questions fondamentales - des questions
spirituelles - an sujet des rapports entre l'etre

humain et la nature et entre l'etre humain et Dieu .
Elle est devenue une force suffisamment importante

pour changer la face, la forme et lafonction des
villes dans le monde entier.

Une demarche integree des ville s

C'est pour ces raisons, entre autres, que
l'utilisation dune demarche axee sur l'ecosysteme
de la regeneration des villes est de plus en plus

acceptee. Un ecosyste7ne comprend l'atmosphere,
l'eau, la terre et les organismes vivants, y compris les

elres humains, ainsi que les rapports qui existent
entre eux . Ce concept a ete applique a bien des types

de systemes interdependants, comme les lacs, les
bassins hydrographiques, la biosphere et les villes
elles-memes .

La gestion de l'activite humaine a toujours
ete decousue, dissociant l'economie des questions
sociales et de l'environnement. Mais le concept de
l ecosysteme vent que ces questions soient liees : que
les decisions qui sont prises dans un domaine

influent sur tous les autres domaines . Par conse-
quent, pour traiter efficacement les problemes envi-

ronnementaux dune ville, ilfaut recourir a une
demarche holistique on ecosystemique de la gestion

de l'activite humaine.
La demarche ecosystemique se caracterzse par

certains traits cles qui aident a mieux comprendre ce
qui doit etre fait . Une telle demarc,he :

• tient compte de Vensemble et non settlement
d'une partie du systeme;

• est axee sur les rapports qui existent entre tons
ses elements;

• suppose que l etre humain nest pas isole de la
nature mais qu'il en fait partie;

• reconnait la nature dynamique de l ecosysteme,
qui nest pas inimitable mais qui evolue ;

• inclut les concepts de la capaeite, de l'adap-
tabilite et de la durabilite - laissant

entendre que les activites humaines specifiques
doivent etre limitees;

• se sert dune large definition de
l'environnement - naturel, physique,

economique, social et culturel ;
• englobe les activites tant urbaines que

rurales;

• est fondee sur des unites geographiques

naturelles, comme les bassins
hydrographiques, plutot que sur des frontieres
politiques; .

• comprend tons les niveaux d'aclivite - local,
regional, national et international;

• souligne V importance des especes autres que
l'espece humaine et des generations autres

que la generation actuelle;
• sefonde sur un prinr,ipe d'ethique selon

lequel le progres est evalue par la qualite, le
bien-etre, l integrite et to dignite qu il attribue
aux systemes naturel, social et economique .

Comme la plupart des problemes environne-

mentaux (et, en fait, la plupart des problemes sociaux
et economiques) transcendent les disciplines et les

spheres de competence, le fait que la planificatio n
de l ecosysteme oblige a tenir compte de multiples
disciplines et domaines de responsabilite rend cette

demarche particulierement utile et necessaire.

La necessite de surmonter le morcellement
des spheres de competence

Malheureusement, notre societe, en grande
partie, nest pas organisee d'une fafon qui facilite
une telle de,narche globale . An Canada, par exem-
ple, meme si quatre paliers de gouvernement et plus
de cent organismes exercent des responsabilites dans

la region de Toronto, il y a pen de coordination effi-
cace entre eux. En fail, par le passe, les pressions

paroissiales des bureaucraties et des gouvernements
representatifs les ont Presque obliges a ne pas tenir
compte des questions qui sinserivent dans plus

d'une zone de competence . Quand tout le monde
est responsable, personne nest responsable.

Il en resulte une paralysie bureaucratique et
politique - situation oft Presque n importe quelle

agence peut entraver un projet sans que personne ne
puisse l'en empecher. Parce qu'un tel morcellement

deforme ou cache Presque completement les spheres de
competence, le citoyen a peu de recours . L'incidence
sur notre democratie est plus cruciale que nous le
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croyons. Par exemple, l'impasse juridictionnelle

dans l'ensemble de notre region constitue l'obstacle le
plus important a sa regeneration environnementale
et economique, et ce probleme nest pas propre

uniquement a la region de Toronto .

Ainsi, la demarche &osysthnique suppose de
nouveaux arrangements institutionnels . Ecoutons

l'avertissement que la Commission Brundtland
nous a donne dons son rapport de 1987, Notre

avenir a tous :
Les institutions concernees tendent a etre

independantes, fragmentees, exerfant leurs
attributions selon des mandats assez restreints

et des processus de decision termines. Les

responsables de la gestion des ressources
naturelles et de la protection de l environne-

ment sont separes, sur le plan institutionnel,
des gestionnaires de l economie. Ce nes t
pas le monde reel des systemes economiques

et ecologiques interrelies qui va changer,

et c est par consequent aux politiques et aux

institutions qu il appartient de se reformer.

Des solutions diverses mais semblables
Chacune des agglomerations urbaines d u

globe devra adapter ses propres institutions afin

de mettre en oeuvre une demarche ecosystemique

de la planification . Chaque demarche re.fletera

l'histoire, la culture, les traditions, les habitudes et
les coutumes uniques a chaque ville . Mais on peut

aussi voir que les villes decouvriront que ce type de
demarche comporte des caracteristiques communes,

a savoir :

• la reconnaissance de la primaute des

frontieres et des processus naturels;

• l'integration de l'utilisation des sols et de la

planification environnementale dans les
processus publics et la loi;

• l'integration de la planification urbaine et
rurale de fafon que la ville et so region

soient reliees;
• la creation de processus de planification

simultanes plutot que consecutifs ;

• l'integration des budgets des immobilisations
de tous les ministeres et organismes gouverne-
mentaux de fafon a assurer la cohetence,

les economies et la solidite financiere ;
• la reconnaissance de la necessite croissante

de concevoir des lieux et des espaces qu i

11

permettent aux gens de sentir qu'ils font

partie de la nature tout en profitant des
plaisirs humains que, depuis des temps imme-

moriaux, settles les villes peuvent offizr.

Ce genre d'adaptations institutionnelles

aidera les villes a realiser pleinement leurpotentiel .
Alberta by Design (Alberta 1988) nepouvait
mieux exprimer re potentiel en reprenant les propos

de Claude Levi-Strauss :
Les villes ont souvent ete comparees a des

symphonies et a des poemes, et la comparaison
me semble parfaitement naturelle . . . Par so

forme, comme par son mode de naissance, la
ville tient en meme temps de la procreation
biologique, de l evolution organique et de la

creation esthetique . C est a lafois un objet
naturel et une chose a ctcltiver, quelque

chose de vecu et quelque chose de rece . C'est

V invention humaine par excellence .

Adaptation dun article ecrit par

David Crombie el Ronald L . Doering, paru dans

Ecodecision Magazine, 1W 3, decembre 1991 .

Reimp ri me avec l'autorisation de l'editeur.
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INTRODUCTION AUX TRAVAUX DE LA

COMMISSION ROYALE SUR L'AVENIR

DU SECTEUR RIVERAIN DE TORONT O

WE SHALL NOT CEASE FROM EXPLORATION

AND THE END OF ALL OUR EXPLORIN G

WILL BE TO ARRIVE WHERE WE STARTED

AND TO KNOW THE PLACE FOR THE FIRST TIME .

-T.S. ELIOT, "LITTLE GIDDING"

LA PREMIERE PHASE

Le 30 mars 1988, le gouverneur e n

conseil, sur la recommandation du premier

ministre, a approuve la nomination de 1'hono-

rable David Crombie a titre de Commissaire

charge de :

faire enquete et formuler des recomman-

dations au sujet de 1'avenir du secteur rive-

rain de Toronto, d'amener les autorites

en cause a souscrire auxdites recommanda-

tions afin que, clans I'interet public, les

terres et les competences federales favo-

risent 1'aspect physique, ecologique, legis-

latif et administratif de l'utilisation, de la

frequentation et de I'amenagement du

secteur riverain de Toronto et des terres

avoisinantes .

Plus particulierement, la Commission etait

chargee d'etudier :

• le role et le mandat de la Toronto Harbour

Commission ;

• 1'avenir du Toronto Island Airport et des

services de transports apparentes ;

• les questions soulevees par la protection

et le renouvellement de 1'environiiement

naturel dans la mesure ou elles concernent

les responsabilites et les competences

federales ;

• les questions concernant la gestion efficace

des terrains federaux clans le secteur riverain

de Toronto ;

• 1'utilisation possible des terrains, des instal-

lations et des competences du gouvernement

federal a l'appui de nouveaux projets, comme

la tenue proposee des Jeux olympiques et de

1'Exposition universelle .

La Commission avait d'abord obtenu un

mandat de trois ans, c'est-a-dire dejuin 1988 a

juin 1991 ; ce mandat fut plus tard prolonge

jusqu'au 31 decembre 1991, afin d'accorder a la

Commission le temps necessaire pour terminer

les travaux additionnels demandes par la province

de l'Ontario .

La decision du gouvernement canadien

de mettre sur pied une Commission royale etait

fondee stir la reconnaissance du fait que le secteu r
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riverain de Toronto etait une zone qui offrait

plusieurs possibilites mais qui presentait, pour

citer le Comite intergouvernemental charge du

secteur riverain (IWC) «un certain nombre de

problemes pressants qui doivent etre etudies

etresolus» .

Le IWC avait ete officieusement mis

sur pied 18 mois avant I'etablissement de ]a

Commission, apres que le premier ministre

cut demande a monsieur Crombie, un ministre

originaire de Toronto, particulierement interesse

aux questions urbaines, de formuler des recom-

mandations sur la question suivante : etait-il

convenable que le gouvernement du Canada,

par 1'intermediaire de la Societe Radio-Canada,

une societe de la Couronne, soit associe an

reamenagement urbain clans le centre-vill e

de Toronto ?

An cours de ses discussions sur le sujet

avec les representants de la province, du Toronto

metropolitain et de la ville de Toronto, monsieur

Crombie dut se rendre a 1'evidence : il y avait la des

preoccupations communes, en particulier sur les

questions touchant le secteur riverain et sur les

conflitsjuridictionnels engendres par la resolution

de ces problemes . C'est ce qui amena les autorites

a mettre sur pied le IWC, dont le president etait

David Peterson, alors premier ministre de la

province ; Dennis Flynn, president de la munici-

palite du Grand Toronto, Art Eggleton, alors

maire de Toronto, et monsieur Crombie etaient

membres du comite .

Les membre du IWC se reunirent a n

cours des quelques mois suivants pour preciser les

preoccupations communes qui pourraient faire

1'objet de mesures concertees, et c'est ce travail

qui devait servir de base aux taches assignees plus

tard a la Commission royale .

La Commission commenp par mettre sur

pied cinq groupes de travail qui devaient etudier

des questions d'ordre general se rapportant an

secteur riverain ; elle planifia ensuite une serie

d'audiences publiques pour le printemps 1989 .

De plus, le personnel de la Commission ainsi

que ses experts lies par contrat commenceren t

a analyser les activites des organismes federaux

dans le secteur riverain, notamment celles qui

touchaient le port, 1'aeroport, l'utilisation des

terres et I'amenagement .

Depuis le debut, la Commission, sou-

cieuse de considerer tons les points de vue et

d'ecouter toutes les opinions, menait tine enqUke

ouverte, c'est-a-dire qu'elle invitait les gouver-

nements federal, provincial et municipaux a

participer aux seances des groupes de travai l

et aux etudes en cours, avec les representants

du secteur prive, des syndicats et du milieu

universitaire . Le gouvernement du Canada,

la province de I'Ontario et les autres groupes

invites accepterent avec empressement et

travaillerent de concert des le debut des tra-

vaux . Toutefois, les mtuiicipalites se montre-

rent d'abord circonspectes car elles craignaient

que le gouvernement federal n'ait cree la

Commission que dans 1'intention de mettr e

le secteur riverain sous son autorite. Lorsqu'il

devint evident que tel n'etait pas le cas et que le

Commission entendait respecter la competence

des differents paliers administratifs, les travaux

de la Commission royale s'accomplirent, a tous

egards, sous le signe de la plus haute cooperation

intergouvernementale.

Les membres de la Commission ne tarde-

rent pas a se rendre compte, comme d'autres

avant eux, clue les problemes du secteur riverain

etaient a la fois plus vastes et plus profonds que

les questions entnnerees clans le mandat federal

de la Commission . Ils decoulaient de forces histo-

riques qui refletaient 1'evolution de la societe et de

1'economie au cours des 200 dernieres annees ainsi

que 1'effet exerce par 1'une et 1'autre sur le secteur

riverain et stir le milieu local et regional dont fait

partie le secteur riverain .

Le public, bien avant les gouvernements,

connaissait deja la nature du probl'eme . Au

cours de la premiere serie d'audiences publi-

ques tenues par la Commission, des douzaines

de delegues dirent en substance la meme

chose : penchez-vous sur les difficultes de

Harbourfront et des Harbour Commissioners

si vous le voulez, mais aidez-nous a trouver les

moyens d'ouvrir le lac au public, de rendre

son eau propre a la consommation, a la peclie

et a]a baignade . Cela ne pourra pas se produir e
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Horizon de Toronto, vue des lies de Toront o

aussi longtemps que les rivieres qui sejettent

dans le lac seront contaminees, que Fair ambiant

sera vicie, que les eaux souterraines seront pol-

luees et que le sol qu'elles traversent sera lui aussi

contamine .

Durant ]a premiere partie de ses travaux,

la Commission publia sept longs rapports qui

servirent de toile de fond aux audiences publi-

ques et qui furent a la base de son analyse des

besoins et des possibilites du secteur riverain :

F.nvironnement et Sante : questions reliees au secteur

riverain de Toronto; Logements et voisinages : un secteur

riverain habitable, Acces et deplacements, Pares, distrac-

tions el amenagement publics-, Emplois, perspectives et

croissance economique ; Continuite et changements : les

enjeux pour le secteur riverain et les Commissaires du

havre de Toronto ; et 1.'avenir du Toronto Islan d

Airporl : les enjeux .
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Heureusement, le gouvernement n'avait

pas fixe de limites precises au premier mandat

de la Commission, aussi les groupes de travail

furent-ils encourages a etablir eux-memes les

limites qu'ilsjugeaient necessaires a 1'analyse

des questions qui leur etaient posees . Le champ

d'etude se revela plus vaste (et plus vague) dans

certains cas (par exemple, I'environnement et

la sante) et plus restreint et plus precis dans

d'autres cas (par exemple, le logement et les

voisinages) .

Toutefois, a ce stade de son existence ,

la Commission portait surtout son attention sur

le territoire geographique suivant : le secteur

riverain de la municipalite regionale du Toronto

metropolitain, y compris les trois municipalites

locales d'Etobicoke, de Toronto et de Scarborough .

Dans bien des cas, le mot Toronto en vint a designer

n'importe laquelle des communautes de la region

et a definir ainsi le sentiment d'appartenance a

un lieu . De fait, une etude effectuee en 1991 pour

la Commission revele que sept residents sur dix,

plutot que de nommer la municipalite particuliere

ou ils vivent, preferent se considerer comme des

Torontois .

A la fin de sa premiere annee d'activite,

la Commission en etait deja arrivee a quelques

conclusions, lesquelles ont ete transmises au gou-

vernement federal et au public clans un premier

rapport provisoire, en aout 1989 . Ce rapport

resume la premiere phase des travaux de la

Commission, qui portait principalement sur le

secteur riverain, dans le contexte de 1'histoire de

Toronto, de ses valeurs et des questions qui sont

actuellement a 1'ordre du jour :

Toronto voit le jour sur les rives du lac,

bien avant les Simcoe, bien avant la ville de

York . Deja, pour les Autochtones, Toronto

est un -point de rencontre», ainsi qu'en

atteste son nom, tin centre du commerce

stabilise par la collectivite et dote d'une

grande valeur spirituelle .

Lorsque Toronto entre clans Fere

du chemin de fer clans les annees 1850 ,

rien ne permet d'entrevoir la ville qui emer-

gera, la ville que le rail contribuera a creer .

Et si la ville est coupee de son secteur riverain
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par des douzaines de voies ferrees se croi-

sant et s'entremelant dans les nouvelles

terres creees au sud de la rue Front, il est

egalement clair que la ville et sa population

en retirent d'enormes avantages . S'etant

assure la part du lion de cette nouvelle

technologie et ayant elabore une formule

de reussite economique qui a encore toute

sa vigueur aujourd'hui, Toronto attire des

centaines d'industries sur ses rives au fil

des ans . Et, comme toute ville energique,

elle commence a attirer des gens d'autres

regions du Canada et du monde entier, des

createurs, des gens pleins de reves et d'idees,

en quete de liberte et d'un meilleur avenir,

dont les enfants et les petits-enfants lui per-

mettront de garder toute sa vigueur . Et la

ville prospere .

Toutefois, au fur et a mesure que

les chemins de fer, puis les voics rapides,

isolent les habitants de leur secteur riverain,

que la population cherche un autre endroit

pour vivre, travailler et se divertir et que

notre puissance economique permet a de

plus en plus de gens de connaitre une plus

grande prosperite, notre perspective evolue

considerablement . Le littoral perd de sa

valeur et de son importance ; on n'est plus

conscient de l'enorme apport de nos vallees

riveraines et, sauf pour quelques Ames auda-

cieuses, le role essentiel de la nature clans

la ville devient pour ainsi dire chose du passe .

Le progres suppose une base industrielle,

laquelle a son tour suppose la construction

de chemins de fer . Il faut des terres pour les

voies ferrees et les villes acceptent de se

separer de leurs secteurs riverains afin de

saisir les possibilites que leur offrent les

chemins de fer.

Mais, de nosjours, les compagnies

de chemin de fer sont plus interessees par

les profits qu'elles peuvent retirer de leurs

terres que par le service ferroviaire qu'elles

peuvent fournir ; la technologie maritime a

evolue de meme que les routes commer-

ciales; les assises economiques des villes

sont en train de changer et les valeurs



humaines connaissent de profondes trans-

formations . Les gens reviennent sur le littoral

pour se divertir et trouver un certain recon-

fort d'une fa~on clue leurs anceu•es auraient

comprise .

Nous assistons aujotrd'hui a un boule-

versement historique spectaculaire, puissant

et d'une grande portee . Les Torontois le

comprennent instinctivement. Maintes et

maintes fois, ils ont fait savoir que, a leur

avis, la fapn de proceder de Toronto, ses

valeurs propres, ses traditions civiques

pourraient et devraient etre employee s

pour influer stir le s

forces qui deter-

minent 1'avenir du

secteur riverain et

de la ville .

Pour decrire ce

qu'ils ressentent

instinctivement an

sujet de Toronto, ils s e

sont servis de mots comme possibilites,

tolerance et bon ordre . Avec quelques

pauses, Toronto a toujours ete a I'avant-

garde, en attirant comme un aimant de

nouvelles idees et en offrant les ressources

necessaires pour les mettre en pratique .

A Toronto, comme dans toutes les villes

vigoureuses, les possibilites engendrent

les possibilites .

De plus, il a toujours ete possible

d'influer sur 1'orientation que prenait la

ville - on avait le sentiment que Toronto

etait une ville a batir, dont l'orientation

pouvait etre changee . Apres tin certain

temps, ceux qui habitent a Toronto com-

mencent a savoir ce qu'ils veulent que la

ville soit, lesquelles de ses nombreuses

facettes gagneraient a changer et lesquelles

devraient demeurer intactes .

La tolerance a fait qu'il n'y a presque

pas eu de confrontation violente . Les tri-

bunes ne manquent pas ou les participants

peuvent debattre leurs idees, leurs interets,

et leurs convictions. Chaque fois ou un com-

promis est possible, il est conclu, mais meme

clans le cas contraire, les «perdants» savent

que la prochaine fois, ils peuvent tout

aussi facilement etre les «gagnants» : c'est

tme We qui a ete rejetee, et non la per-

sonne qui I'a proposee . Cc climat de tole-

rance signifie egalement que tot on tard, le s

nouveaux Torontois>> (nouveaux arrives ou

nouvelles generations, ou les deux a la fois)

porteront leurs idees et leurs aspirations a

1'attention de la ville et de la populatio n

et qu'ils seront reps avec egard . La tole-

rance signifie que chacun apprend a respecter

les autres.

Toronto a toujours ete a l'avantgarde,

en attirant comn:e un aimant de nouvelles

idees et en offrant les ressources necessaires

pour les mettre en p ratique.

Le terme bon

ordre prend toute son

importance quand il

s'agit de 1'edification de

Toronto . Malgre toutes

les transformations que

la ville a connues et tous

les conflits qu'elle a du

regler, rien n'a vraimen t

ete incontrolable . Cette discipline (mot peut-

etre preferable a bon ordre) regne depuis

le debut - un legs, sans aucun doute, de

1'epoque de la garnison du gouverneur

Simcoe . C'est une valeur, ou une vertu,

qui a inspire chaque vague de nouveaux

Torontois, qui a ete reinterpretee a l'occa-

sion et adaptee a des circonstances parti-

culieres, mais qui en est toujours sortie

enrichie .

Toronto continue a reconnaitr e

que la liberte ne petit survivre que clans une

atmosphere ou regne l'ordre, que la vie est

regie par tin ensemble de regles et que les

regles sont les memes pour tous . De c e

fait decoule 1'assurance que rien ne sera

incontrolable, que la ville ne grandira pas

au-dela de sa capacite de regler ses problemes

et que, lorsque les choses commenceront a

mal aller, l'ordre sera restaure et les mesures

necessaires seront prises .

Voila done la theorie . La pratique est

plus difficile . Forger un consensus enracine

dans ces valeurs fondamentales, c'est le morne

et penible travail de la democratic - une
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tache interminable, sans rel"ache, qui

mobilise 1'energie, I'interet et 1'imagina-

tion de nombreuses personnes pendant de

longues periodes . Parfois, elles ne sont pas

ecoutees . Parfois, elles perdent le fil - ou

leurs visions sont bloquees . Et parfois, les

epreuves abrutissantes d'une bataille qu o-

tidienne font qu'on est tente de se laisser

gagner par le cynisme et d'oublier les progres

accomplis .

En fait, ces valeurs que nous avons

mentionnees, possibilites, tolerance et bon

ordre, donnent les meillems resultats lors

que les gens croient qu'ils petrvent changer

quelque chose, qu'ils

ont ]'impression que

leurs reves peuvent

devenir realite et

qu'ils pensent que

Toronto est pour eux

pleine de promesses,

promesses qui peuvent

etre realisees grace

aux efforts qu'ils

accomplissent individuellement et de concert

avec d'autres membres de ]a collectivite .

Pourvue de cette evaluation des valeurs

fondamentales de la ville, la Commission portera

son attention sur tine premiere serie de recom-

mandations. La Commission avait deja decide

de faire des recommandations provisoires qui

faciliteraient le processus continu d'analyse et

contribueraient a forger un consensus sur le plan

d'action a suivre . Elle ferait des recommandations

finales sur les questions qu'elle se sentait prete a

aborder aussitot que possible a 1'interieur de

son mandat, clans 1'espoir d'obtenir rapidement

1'accord et la reponse de la commtmaute et des

gouvernements interesses.

La Commission formula, clans ce pre-

mier rapport provisoire, plus de 60 recomman-

dations, dont plus de la moitie traitaient de

questions emi ronnemen tales . La plupart de ces

suggestions furent adressees en premier lieu an

gouvernement federal, mais un certain nombre

d'entre elles etaient generiques et pouvaient

concerner deux paliers de gouvernement on

plus . Fidele a son mandat, la Commission cher-

chait a gagner le consentement des autorites

competentes .

De toutes les recommandations contenues

dans le rapport provisoire, la plus importante etait

sans contredit, celle qui proposait 1'adoption d'une

demarche axees sur le bassin versant, afin de pro-

teger I'ecosysteme essentiel a la vie de Toronto .

Citons le rapport :

Pour debuter, one evaluation globale est

necessaire pour s'assurer que des espaces

libres suffisants sont maintenus et que ses

caracteristiques importantes sont preservees .

Dans tout le bassin hydrographique, tin e

Dans le premier rapport provisoire,

la recommandation la plus importante

etait celle qui proposait l'adoption

d'une demarche axee sur le bassin versant,

afin de proteger l'ecosysteme de Toronto .

strategie de «ceinture

verte» [devrait etre]

con~ue, dans 1'interet

du public, pour pre-

server le secteur riverain,

le systeme des vallees,

le cours superieur

des rivieres, les terres

humides et les autres

caracteristiques impor-

tantes . Une telle strategic permettrait

1'integration physique du secteur riverain

au systeme des vallees qui, a leur tour,

seraient reliees aux regions des embouchures

preservees . Un ensemble de sentiers continus

garantirait 1'acces du public a ces espaces

verts libres .

A t'appui de cette strategie de ceinture

verte, la Commission formulait des proposi-

tions sur des elements importants du terri-

toire : que la vallee de la riviere Rouge soit

protegee a titre de parc a caractere patrimo-

nial, que le Humber Bay Park East soit protege

pour qu'il demeure un important espac e

libre urbain dans la region et que la Fleche

de la rue Leslie soit reconnue comme zone

sauvage urbaine . La Commission definissait

tine «zone sauvage urbaine» comme etant .

une etendue de terre on predominent les pro-

cessus naturels et ou la population peut, sans

voiture, avoir des loisirs non structures, spon-

tanes et a peu de frais et etre en contact avec

la nature .
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Les recommandations environnementales

faites par la Commission dans le rapport incluaient

les propositions suivantes :

• faciliter 1'acces du public a tout le secteur

riverain et accroitre le nombre des pro-

prietes de 1'Etat;

• imposer un moratoire sui- tous les nou-

veaux travaux de remblayage jusqu'a ce

qu'une ligne de conduite generale soit

elaboree;

• elaborer une politique du patrimoine pour

tout le secteur riverain

; • proteger toutes les zones naturelles et l a

faune le long du secteur riverain, remettre

en etat et assurer l'entretien des vallees

fluviales comme celles de la Humber, de la

Don et de la Rouge ;

• creer tine ceinture verte dans le secteur du

bassin versant ;

• renforcer la Loi sur l amenagement du

ternloire de I'Ontario et l'integrer plus

etroitement a la Loi sur l'evalualion de

l environ.nement; etayer davantage le pro-

cessus de revision environnementale du

gouvernement federal ;

• mettre un frein au surdeveloppement du

secteur riverain, ainsi qua la construction

d'immeubles de grande hauteur, pour

eviter toute barriere visuelle ou physique .

Toutes ces questions et recommandations

devaient etre analysees et etudiees plus en pro-

fondeur au cours des phases ulterieures des travaux

de la Commission .

Dans ce meme rapport provisoire, la

Commission formula egalement ses recomman-

dations finales sur le Toronto Island Airport

et sur Harbourfront, de meme qu'elle fit des

recommandations fondamentales au sujet du

conseil d'administration des Toronto Harbour

Commissioners . Ces recommandations sont

resumees ci-dessous et etudiees plus en detail

dans la troisieme partie de ce rapport .

La Commission recommandait que le

gouvernement federal mette un terme a 1'exis-

tence de la Harbourfront Corporation et cree

un nouvel organisme, la Harbourfront Foundation,

ayant pour mandat de continuer de fournir les

nombreux programmes d'ordre culturel, recrea-

tif et educatif assures par la Harbourfront; ces

programmes seraient finances grace a u n

fonds de dotation de la cession des terrains

qui ne sont pas necessaires a la dotation d'e la

Foundation, sous reserve des negociations a

entamer avec la ville de Toronto ; en outre ,

la Commission etait d'avis qu'il fallait egale-

ment apporter des corrections au plan de con-

ception urbaine pour arriver a tine meilleure

integration physique de la region de Harbour-

front a 1'environnement urbain et riverain qui

est le sien .

Dans son examen du Toronto Island

Airport, la Commission concluait que celui-ci

devait conserver son double role an sein d'un

reseau aeroportuaire regional . A 1'interieur d e

ce reseau, il devrait servir I'aviation generale et un

nombre limite de passagers aeriens, conformement

aux conditions generales de l'Entente tripartite de

50 ans conclue en 1983 entre la ville de Toronto,

les Toronto Harbour Commissioners et le ministre

federal des Transports .

La Commission recommandait egalement

qu'un nouveau plan soit elabore pour l'aero-

port, plan qui refleterait son double role, pour

qu'i1 demeure a sa superficie actuelle, qu'i l

soit plus propre et plus silencieux et qu'il

devienne plus sensibilise aux besoins de ses

utilisatets . La Commission affirmait aussi

qu'i1 faudrait apporter des ameliorations

sur le plan de la gestion, qui devrait se faire

sur une nouvelle base financiere et comptable,

et ameliorer le processus de consultation du

public et des utilisateurs .

La Commission recommandait que le man-

dat des Toronto Harbour Commissioners (THC)

touchant I'exploitation du Port de Toronto

soit clairement separe de ]a planification et de

1'amenagement des terrains qui ne servent pas

la fonction portuaire . Les THC devraient conser-

ver le mandat d'exploitation qu'ils detiennent

pour le port (et 1'aeroport) au nom de la vill e

de Toronto mais leurs attributions devraient

s'arreter l'a. La Commission suggerait que, en



Port de plaisance Bluffer's Park, Scarboroug h

plus des changements proposes dans le mandat

des THC, il etait necessaire d'en arriver a un

controle plus rigoureux de la planification du

secteur riverain a 1'echelle locale, ainsi qua

une responsabilite plus explicite .

La Commission annonpit qu'elle effec-

tuerait des etudes, au cours de la derniere

phase de ses travaux, pour determiner la super-

ficie necessaire a 1'exploitation du port et le

nombre de terrains qui pourraient etre trans-

mis a un autre organisme . Elle recommandait

egalement la tenue d'une evaluation environ-

nementale de tons les terrains de 1'East Bayfront

et du secteur industriel portuaire, et ce, avant

que toute mesure importante ne soit prise

concernant 1'amenagement de ces secteurs.

LA DEUXIEME PHASE

Le 30 aoiu 1989, Iejot- meme ou I c

rapport de la Commission etait publie, Robert

de Cotret, alors president du Conseil du Tresor,

fit cette reponse au nom du gouvernement du

Canada :

Le gouvernement approuve 1'essentiel

des recommandations de la Commission royale

sur Harbourfront et il est generalement d'accord

avec la Commission lorsqu'elle recommande

que 1'aeroport continue de servir 1'aviation

generale et un nombre limite de passagers

aeriens; il est egalement pret a entamer des

discussions avec la ville de Toronto concernant

la recommandation sur le transfert de gestion,

des Toronto Harbour Commissioners a u n

autre organisme, pour les terres qui ne sont plus

necessaires a I'exploitation du port .

Peu de temps apres, le 17 octobre 1989,

la province de 1'Ontario agissait a son tour :

le premier ministre d'alors, David Peterson,

annonpit que la province prendrait des

mesures d'envergure pour assurer la preser-

vation, la protection et 1'utilisation prudente

du secteur riverain, qui deviendrait ainsi un

endroit attrayant et aisement accessible a

la population .

Ces mesures comprenaient les points

suivants :
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• approuver le rapport de la Commission

royale;

• ajouter au mandat actuel de la Commission

un mandat complementaire : la Commis-

sion ferait rapport a la province sur les

questions concernant 1'amenagement du

secteur riverain qui occupe tout le bassin

ouest du lac Ontario, depuis la region de

Durham a lest jusqu'a la region de Halton

a 1'ouest;

• accepter de sejoindre a 1'evaluation environ-

nementale de 1'East Bayfront et du secteur

industriel portuaire et inviter le Toronto

metropolitain et la ville de Toronto a y

participer egalement; •

• declarer un interet provincial pour

cette region en vertu de la Loi sur

l'amenagement du territoire, ,pour empecher

1'execution de tout projet majeur d'ame-

nagement . . . jusqu'a cc que 1'on puisse

determiner cc qui convient a la population

et a I'environnement» ;

• demander a la Commission de formuler des

recommandations sur les moyens de relier et

d'integrer le secteur riverain aux bassins ver-

sants situes en amont, partout dans la region

du Grand Toronto ;

• en meme temps, charger Ron Kanter, alors

depute de St. Andrew-St . Patrick, de trouver

differents moyens de proteger a jamais le

cours superieur des rivieres et les vallees

des rivieres, depuis Oak Ridges Moraine .

jusqu'au lac Ontario .

Monsieur Crombie, qui avait dit en

maintes occasions qu'aucun palier de gouver-

nement ne pouvait a lui seul resoudre toutes

les difficultes liees a 1'amenagement du secteur

riverain dans 1'interet du public, exprima 1'avis

que cc nouveau mandat provincial, ajoute a

celui accorde par le gouvernement federal,

«etait le signe tres net d'une collaboration

federale-provinciale sur ces questions- . En

effet, la Commission devenait ainsi la deuxieme

seulement dans toute 1'histoire du Canada a

servir deux paliers de gouvernement . (La

premiere avait ete la commission chargee

d'enqueter sur ]a tragedie de 1'Ocean Ranger

au large de Terre-Neuve, en 1976) .

Le mandat provincial donne a la

Commission etait vaste et general . Etant donne

I'interet environnemental du secteur riverain,

la portee des contraintes socio-economiques

typiques de 1'amenagement de cc secteu r

et I'importance d'une planification et d'un

amenagement rationnels du littoral quan d

il s'agit d'assurer la qualite de vie future et le

bon etat des regions interieures, la province a

demande a la Commission de faire enquete et

de formuler des recommandations sur les points

suivants :

• la repartition judicieuse des terrain s

du secteur riverain pour diverses utilisa-

tions - c'est-a-dire le logement, les espaces

libres, les utilisations commerciales et

industrielles;

• le transport vers le secteur riverain dans le

contexte du reseau de transport regional ;

• 1'amenagement du logement et de s

agglomerations du secteur riverain ;

• les perspectives d'emploi se rapportant

an secteur riverain ;

• les initiatives destinees a preserver et a

rehausser la qualite de 1'environnement

et ]a qualite de vie pour les residents de

la region .

La Commission fut priee de terminer ses

recherches et de presenter ses recommandations

en meme temps qu'elle ferait rapport an gouverne-

ment federal .

Durant la seconde phase de ses travaux ,

la Commission cut recours aux memes methodes

que durant sa premiere annee d'existence : elle

reunit des groupes de travail, utilisa les services

d'experts-conseils independants, organisa des

audiences publiques et consulta les parties

interessees . A cc stade, cependant, elle evoluait

dans un contexte beaucoup plus regional -

1'etude portait maintenant sur une region qui

bordait.le lac Ontario sur une distance d e

250 kilometres (155 milles), qui touchai t

17 municipalites locales, six offices de protectio n
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de la nature, quatre municipalites regionales et

quatre comtes riverains .

Apres avoir tenu trois autres series d'audiences

publiques au cours de cette deuxieme phase, c'est-a-

dire a Burlington, a Toronto et a Oshawa, la

Commission publia trois autres rapports de base

Stralegie de verdissement du secteurfiverain de

l'agglome-ation de Toronto, Le transport fiverai n

dans le contexte du transport regional ainsi que

les resultats de la premiere phase de 1'evaluation

environnementale, Un milieu en transition -Ralifiort

sur la premiere etape d'un examen de l environnement

dans t'East Baffiront et le secleur industriel portuaire.

Les rapports

portaient sur la theorie

aussi bien que la pratique,

sur les politiques ainsi que

Stu- les programmes et sur

les regions vastes comme le

bassin des Grands

Lacs ou plus restreintes

comme celles des munici-

palites regionales .

A la base de tous ces efforts, il y avait la con-

viction que 1'environnement serait le metie r

sur lequel seraient tisses tous les autres aspects des

activites et des conclusions de la Commission .

Ce besoin - considerer 1'environnement

en premier lieu et en faire son theme central -

conduisit la Commission a choisir une demarche

axee sur I'ecosysteme, d'abord pour analyser

I'etat de I'environnement dans le secteur rive-

rain, le bassin versant et la bioregion, ensuite

pour planifier 1'avenir de ces secteurs. La Com-

mission en apprenait davantage au fur et a

mesure de ses activites ; elle comptait d'ailleurs

beaucoup stir les recherches de ses scientifiques

(Jack Vallentyne, Andy Hamilton, Henry Regier,

Don Gamble, Peter Sly, Katherine Davies,

Trevor Hancock et d'autres) qui avaient tra-

vaille a 1'elaboration de concepts sous-jacents a

l'ecosysteme - et qui continuent de le faire .

L'objectif de la Commission etait d'arriver a

une comprehension theorique de cette demarche

et de la mettre en application dans son evalua-

tion de 1'East Bayfront et du secteur industriel

portuaire .

La Commission tenait donc a ce que la

comprehension des conditions environnemen-

tales serve de prelude a 1'elaboration d'un plan

d'action, aussi eut-elle l'occasion d'entrer en

contact avec un grand nombre de parties, parmi

lesquelles :

• la Commission mixte internationale

(CMI), dans le contexte de ses travaux

sur la qualite et les niveaux de 1'eau dans

les Grands Lacs ;

• les quatre parties (c'est-a-dire les organismes

environnementaux des gouvernement s

L environnement devait etre le metie

r sur lequel seraienttisses tous les autre s

aspects des activites et des conclusions de

la Commission . Cette conviction aboutit a une

demarche axee sur l'ecosysteme.

americain et cana-

dien, 1'Etat de New

York et ]a province

de 1'Ontario) res-

ponsables de la

creation du Plan

de gestion des

substances toxiques

dans le lac Ontario

(LOTMP) ;

• a 1'echelle locale, les divers interesses aux

plans d'action correctrice (RAP) con~us

pour assainir les endroits particulierement

contamines dans les regions bordant les

Grands Lacs, dont Toronto .

Le deuxieme rapport provisoire de la

Commission, Un p oint tournant, fut presente aux

gouvernements federal et provincial en septembre

1990 ; le document debute par une definition de

1'«ecosysteme» et une explication de l'importance

d'une demarche axee stir 1'ecosysteme :

Pour simplifier, on peut dire qu'un eco-

systeme comprend 1'air, la terre,l'eau et les

organismes vivants, y compris les personnes,

et les interactions entre tous ces elements . La

designation d'ecosysteme a ete appliquee a

une grande diversite d'ensembles ecologiques,

dont des lacs, des bassins versants, des ville s

et la biosphere .

Les activites humaines ont, depuis

toujours, ete gerees an coup par coup, sans

integration des aspects economiques, sociaux

et environnementaux . Toutefois, le concep t
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d'ecosysteme montre qu'il existe des liens

entre tons ces aspects et que les decisions

prises dans un secteur influencent tous les

autres secteurs. Pour s'attaquer efficacement

aux problemes environnementaux de tout

ecosysteme, il faut aborder ]a gestion des

activites humaines dans une optique globale .

L'examen environnemental fait res-

sortir les liens inextricables qui existent entre

East Bayfront, le

secteur industriel por-

tuaire, d'autres parties

de Toronto, le bassin

versant de la Don, et

les Grands Lacs . De

meme, le secteur

riverain du Grand

Toronto, qu'etudie la

Commission royale,

fait partie d'une

region qui comprend

les bassins versants

des rivieres de

1'agglomeration toron-

toise qui sejettent dans le lac Ontario .

Tout ce qui se passe dans cette region a des

liens ecologiques avec la sante du secteur

riverain .

Aussi nous faut-il, pour pouvoir

Vraiment comprendre le secteur riverain,

comprendre la region biologique ou

bioregion ou il se trouve .

Le rapport se poursuit avec 1'evaluation

de 1'etat du secteur riverain et de la bioregion

du Grand Toronto, definie par la Commission

comme etant la region delimitee a l'ouest par

I'escarpement de Niagara, au nord et a 1'est par la

Oak Ridges Moraine et au sud par le lac Ontario.

Citons le rapport :

Cette description . . . montre les contraintes

considerables qui pesent Stir 1'6cosysteme . . .

Il s'agit donc d'un ecosysteme qui, en grande

mesure, est A&-integr&, tin ecosysteme dont

la capacite biotique - c'est-a-dire la capacite

de Fair, du sol et de 1'eau d'absorber les effets

de l'activite humaine - est manifestement

mise a 1'epreuve et ne saurait suffire a long

terme si des changements profonds ne sont

pas effectues .

II faut regenerer sans tarder toute la

bioregion du Grand Toronto pour reparer les

dommages causes a 1'environnement par les

activites passees, pour empecher toute autre

degradation et pour veiller a ce que toute

activite future entraine une amelioration

nette de la sante de l'environnement .

Le concept d'ecosysteme montre qu'il

existe des liens entre l'economie, les

questions sociales et 1'environnement -

les decisions p rises dans un secteur

influencent tons les autres secteurs . Pour

s'attaquer efficacement aux problemes

environnementaux de tout

icosysteme, ilfaut aborder la gestio n

des activites humaines dons une

optique globale .

La Commission

reconnait que les

gouvernements ne peu-

vent pas, a eux seuls,

resoudre nos problemes

environnementaux

et que les six mille

industries et les quatre

millions de residents

de la bioregion ont a

assumer leur part de

responsabilite .

Parce que ]a

demarche ax6e Stir

1'ecosysteme me t

l'accent sur les interactions entre les systemes

ecologique, social, economique et politique,

la Commission insistait sur 1'importance de

mettre en place de nouveaux mecanismes admi-

nistratifs qui permettent aux autorites de col-

laborer a la resolution des problemes et qui

contribuent a l'instauration d'un mode de vie

qui respecte I'environnement .

Le deuxieme chapitre de Un point tournant

porte stir les besoins du secteur riverain du Grand

Toronto dans le contexte de la bioregion ou il est

situe ; il presente ensuite tin ensemble de neuf

principes concernant la planification, 1'amenage-

ment et la gestion d'un secteur riverain integre

et sain .

La Commission affirmait que le secteur

riverain devrait etre propre, vert, utilisable,

diversifie, ouvert, accessible, continu, abordable

et attrayant . (On trouve, aussi bien dans Un

point tournant que dans le present rapport, une

explication plus detaillee de I'interpretation,

des origines et des applications possibles de

ces principes . )
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Un point tournant renferme quelque 80

recommandations pour la mise en pratique d'une

demarche axee sur 1'ecosysteme qui rendra au

secteur riverain sa sante et son utilite . Comme dans

le premier rapport provisoire, certaines suggestions

sont generiques car elles touchent l'ensemble du

secteur riverain on de la region, alors que d'autres

sont particulieres a certaines regions ou a certains

secteurs de competence . Bien que de nombreuse s

recommandations aient ete

adressees an gouvernement

federal, la plupart d'entre

elles decoulaient d u

mandat provincial de la

Commission .

Parmi les recom-

mandations generiques les

plus importantes, celles qui

concernaient 1'ensemble

d'une region, il y avait

celles-ci :

Toutes les autorites federales, provinciales

et municipales et les organismes qui s'interes-

sent an secteur riverain on y exercent une

influence devraient faire reposer leur s

plans d'amenagement sur la strategie et les

principes axes sur 1'ecosysteme, dont fait

etat le present rapport.

Le gouvernement provincial devrait designer

Ressource Provinciale le secteur riverain qui

s'etend de Burlington a Newcastle, et devrait,

par son leadership, ses ressources et ses

initiatives, favoriser la collaboration entre

les diverses parties, pour que les plans et les

programmes puissent etre integres dans le

cadre des efforts de remise en etat du secteur

riverain .

La province devrait conclure avec les munici-

palites des Ententes de collaboration visant le

secteur riverain, selon les modalites recom-

mandees dans le present rapport .

Au cours de 1'annee a venir, la province

devrait, en cooperation avec la Commission,

examiner les meilleurs moyens d'integrer la

doctrine et les principes d'une strategi e

axee sur l'ecosysteme a la Loi sur l'amenagemr,nt

du territoire et aux autres lois provinciale s

qui s'appliquent a la bioregion du Grand

Toronto . . .

La province devrait planifier, coordonner et

mettre en oeuvre I'amenagement d'un sentier

riverain allant de Burlington a Newcastle, qu'i l

Un point tournant presente des

recommandations visant a la mise e n

pratique dune demarche axee sur 1'ecosysteme

et a la mise en place des mecanismes

administratifs qui permettent aux autorites

de collaborer a la resolution des probleme s

et qui contribuent a l'instauration dun mode

de vie qui respecte 1'environnement .

faudrait terminer en

1993 pour celebrer

le bicentenaire de la

fondation de York et le

centenaire du reseau

des pares provinciaux de

I'Ontario . . .

La province devrait

intervenir immediate-

ment pour preserver

les valeurs ecologiques,

esthetiques et recreatives de la Oak Ridges

Moraine et pour veiller a cc que les amenage-

ments futurs dans cette zone n'entrainen t

pas une deterioration cumulative de 1'ecologie

des rivieres en aval on du secteur riverain . . .

Les gouvernements federal et provincial

devraient modifier le processus du plan

d'action correctrice en faisant de chaque

municipalite, qui, pour le moment, n'est

qu'un interesse parmi tant d'autres, un

a.ssocie a part entiere clans la formulation et

la mise en oeuvre du plan d'action (RAP) .

Dans le contexte d'une strategic a 1'echelle

du bassin versant, il faudrait demander a

toutes les municipalites d'un bassin versant

de collaborer a la mise en place du plan

d'action . . .

La politique devrait formuler clans les

plus brefs delais une politique globale de

remblayage et la soumettre a I'examen du

public . Il faudrait en outre proceder a une

evaluation exhaustive des effets ecologiques

de chaque projet de remblayage dans tout

le secteur riverain du Grand Toronto . E n
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attendant la mise en place de cette politique,

il faudrait imposer un moratoire sur tout

nouveau projet de remblayage .

L'importance du secteur riverain, de la

Oak Ridges Moraine et des vallees de la

region du Grand Toronto comme Ressources

Provinciales doit etre reconnue dans le

debat public et dans les decisions que

prendront les divers paliers du gouverne-

ment a propos de la forme et de la structure

urbaines de la region . . .

Outre les recommandations concernant

la rehabilitation de 1'environnement a 1'echell e

regionale, Un point tournant

portait sur une vaste

gamme de sujets precis,

incluant ceux-ci :

• elaborer un concept

pour le trace du sen-

tier riverain continu

allant de Burlington

a Newcastle ;

• etudier la possibilite de reduire les effets

de barriere du corridor Gardiner-Lakeshore

en demantelant par etapes le tron~on

sureleve de l'autoroute et en ameliorant les

transports en commun et les reseaux

routiers dans la region ;

• creer une fiducie consacree au secteur

riverain de Toronto pour coordonner la

remise en etat du secteur riverain ;

• determiner I'etendue des terrains non

portuaires des THC et proposer le trans-

fert de ceux-ci a trois organismes : la ville

de Toronto qui y amenagerait des pares

et un corridor de la faune, la Toronto

Economic Development Corporation

(TEDCO) qui les emploierait a des fins

industrielles et, enfin, le Waterfront Trust

propose, qui servirait a la decontamination

et au reamenagement de ces terrains a des

fins diverses ;

• creer tin Centre des entreprises et industries

conciliables avec 1'environnement ;

• etablir des plans et concevoir des projets

pour les regions de Halton et de Durham

ainsi que pour Mississauga, Etobicoke et

Scarborough .

Lorsque parut Un point tournant, monsieur

Crombie affirma qu'il avait ete «encourage,

pendant 1'annee ecoulee, par 1'interet intense et

soutenu du public pour le secteur riverain et par

les signes d'entente entre tous les paliers du

gouvernement sur les politiques et les priorites

relatives au secteur riverain . Le but vise par cc

rapport», continuait-il, «est de fournir aux gou-

vernements les raisons de prendre maintenant les

decisions fondamentales necessaires afin que le s

Un point tournant traite des decisions

fondamentales qui doivent etre prises

afin que la population puisse avoir

le secteur riverain qu'elle desire

et qu'elle meri te .

residents de Toronto

aient le secteur riverain

qu'ils desirent et qu'ils

meritent» .

Il y eut une reac-

tion generale et positive

des communautes et

des gouvernements aux

principes formules par la

Commission et a l a

demarche qu'elle recommandait pour la rehabilita-

tion du secteur riverain et du bassin versant .

LA TROISIEME PHASE

Une fois de plus, le gouvernement d u

Canada ne tarda pas a faire connaitre sa reaction .

Le 12 septembre 1990, Robert de Cotret, alors

president du Conseil du Tresor et ministre de

1'Environnement, affirmait :

J'appuie entierement la Commission dans

sa demarche globale axee sur 1'ecosysteme,

demarche qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre

de 1'Accord relatif a la qualite de 1'eau dans

les Grands Lacs. Le gouvernement federal a

un role important a jouer dans sa fa~on de

reagir au contenu de Un point tournant et nous

ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y

dormer suite .

Il eut egalement un commentaire favorable

au sujet du projet de centre des entreprises con-

ciliables avec l'environnement et il promit qu e

le gouvernement etudierait de tres pres le s
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recommandations visant a favoriser 1'acces du

public au secteur riverain et a transferer les terrains

federaux du littoral a d'autres paliers de gouverne-

ment . D'ajouter monsieur de Cotret :«Monsieur

Crombie nous a presente un schema utile pour

nos discussions sur 1'avenir des Toronto Harbour

Commissioners. Le gouvernement examinera

ces recommandations avec la ville de Toronto, la

province, la Commission royale et d'autres parties

interessees» .

Le meme apres-midi, Bob Rae, le future

premier ministre provincial, accueillit favorable-

ment Un point tournant : «Le gouvernemen t

de 1'Ontario assurera le vigoureux leadership

necessaire au maintien de I'integrite ecologique

du secteur riverain . Nous approuvons entiere-

ment la demarche axee sur 1'ecosysteme dans

1'etablissement des politiques et des priorites

concernant le secteur riverain et nous sommes

prets a travailler en etroite collaboration avec les

gouvernements locaux et les organismes existants

afin de proteger I'ecologie du bassin versant et de

contribuer a la sante d'un secteur riverain diversifie

etintegre» .

Presque toutes les municipalites situees

dans le secteur riverain approuverent le rapport,

comme d'ailleurs les representants du monde des

affaires, des syndicats et des groupes ecologistes et

communautaires .

Peu apres la publication de Un point tournant,

la Commission mit sur pied un autre groupe de

travail qui devait etudier la meilleure fa~on d'inte-

grer la philosophie et les principes de la demarche

axee sur 1'ecosysteme a la Loi sur l'amenagement du

territoire et a toute autre loi qui touche la bio-

region du Grand Toronto . Les conclusions et

les recommandations du groupe furent publiees

dans La planif:cation pour la durabilite : lincorporation

de la protection environnementale a la planification de

l'ulilisation des terres.

Trois mois apres la parution de Un point

tournant, la province de 1'Ontario fit connaitre

de fa~on plus detaillee sa reaction au rapport .

Le 17 decembre 1991, Ruth Grier, ministre de

1'Environnement et ministre responsable de la

region du Grand Toronto, loua le gouvernement

precedent etJohn Sweeney en particulier pour

avoir donne a la Commission un mandat tres large

et pour lui avoir apporte son appui ; et madame

Grier de poursuivre :

Nous souscrivons entierement aux principes

enonces pour l'avenir du secteur riverain

un secteur qui est propre, vert, utilisable,

diversifie, ouvert, accessible, continu, abor-

dable et attrayant.

Nous avons 1'intention d'utiliser ces

neuf principes directeurs non seulement

pour le secteur riverain, mais encore au-

dela de celui-ci, soit pour la structure

urbaine du Grand Toronto . Nous elabo-

rerons un cadre afin de nous assurer que

les futurs plans du Grand Toronto tiennent

compte des aires vertes et des bassins

versan t .

J'aimerais aujourd'hui vous dormer

un aper~u de la fgon dont nous prevoyons

en oeuvre les recommandations cles du

rapport .

Premierement, nous allons creer

un sentier qui parcourra sans interruption

le secteur riverain et qui reliera le Grand

Toronto a Burlington et a Newcastle . Ce

sentier (appele Green-Way) se rattachera

aux reseaux de sentiers Bruce et Ganaraska

a chaque extremite . Nous croyons qu e

ce sentier sera 1'amenagement du secteur

riverain le plus utilise par la population .

Le sentier sera bien plus qu'une simple

bande d'asphalte de quatre pieds de

largeur . Il reliera la rive du lac aux vallees

fluviales et aussi aux sources de ces cours

d'eau, et raccordera des aires naturelles

et patrimoniales le long du lac Ontario .

Les gens, les familles et les enfants pourront

prendre Fair etjouir du milieu naturel a

pied ou en velo .

Deuxiemement, I'idee d'une entente

relative au secteur riverain ne nous deplait

pas comme moyen valable de mise en oeuvre

des plans d'amenagement du secteur .

Nous negocierons des ententes avec les

gouvernements locaux, regionaux et fede-

ral ainsi qu'avec les offices de protection

de la nature afin d'elaborer des plan s
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Watersedge Park, Mississaug a

d'amenagement et des mecanismes de mise

en oeuvre conformes aux principes du rapport

Crombie .

Troisiemement, nous creeron s

au moyen d'une loi une fiducie consacree

au secteur riverain de Toronto . Cette

fiducie . . . coordonnera les travaux de

rehabilitation .

Enfin, nous mettrons un frein a la

privatisation inutile des terrains riverains

publics et des ressources qui appartenaient

a 1'Etat comme les lots de greve .

Madame Grier porta ensuite son attention a

la phase suivante du mandat de la Commission :

An cours de la derniere annee d'activite

de la Commission royale, nous demande-

rons a M. Crombie d'etttdier les questions

suivantes :

la possibilite de deplacer 1'autoroute

Gardiner en consultation avec le Toronto

metropolitain et le ministere des

Transports ;

la mise en commun de terrains et I'inte-

gration des plans futurs pour la Canadian

National Exhibition, Ontario Place,

Fort York et le HMCS York en consul-

tation avec le ministere du Tourisme

et des Loisirs et les autres instances

interessees ;

les orientations, les methodes et la

technologie qui sont susceptibles

de rehabiliter le secteur riverain .

La Commission ne tarda pas a constater

que 1'addition de ces taches a son mandat exi-

geait plus de temps qu'il ne lui en restait offi-

ciellement, aussi les gouvernements tant federal

que provincial prolongerent-ils de six mois le

mandat de la Commission, c'est-a-dire jusqu'en

decembre 1991 .

Durant la troisieme phase de ses travaux,

la Commission publia La planification pour la

durabilite en plus de terminer 1'evaluation envi-

ronnementale de 1'East Bayfront et du secteur

industriel portuaire (Voies multiples : vers une

demarche axee sur l ecosysteme) ainsi que les trois

taches que lui avait confiees la province . Les

resultats de ces travaux furent publies dans

trois longs rapports : Regeneration du littoral,
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Plan directeurpreliminaire de Garrison Common, et The

Toronto Central Waterfront Transportation Corridor

Study.

Avec 1'adoption d'une demarche axee

sur 1'ecosysteme,l'environnement devenai t

la clef de voute du raisonnement de la Commis-

sion . Mais cette demarche exige une compre-

hension de l'interaction dynamique des questions

environnementales, economiques et commu-

nautaires . C'est pourquoi la Commission, outr e

le travail associe aux nouveaux elements de son

mandat, se livra a de plus amples recherches et

organisa des seminaires dans le but d'etudier la

signification profonde de la demarche axee

sur 1'ecosysteme .

De plus, des documents de travail furent

publies sur les effets cumulatifs, l a

decontamination du sol,

1'economie regionale, les

profils communautaires et

l'utilisation du secteur

riverain en hiver.

La Commission

continua d'entretenir des

liens avec tine diversit6 de

groupes et de particuliers

au moyen du Bulletin, d'allocutions, de presen-

tations, de consultations et de rencontres . A

l'ete 1991, elle fit faire tine enquete d'opinion

sur les questions touchant le secteur riverain

par la firme de sondages Environics, a laquelle

elle demanda d'ajouter un certain nombre de

questions a l'enquete qu'elle effectuait reguliere-

ment aupres des residents de la region du Grand

Toronto .

Environics put constater que les ques-

tions concernant 1'environnement et le secteur

riverain etaient considerees parmi les elements

les plus importants de la qualite de vie dans la

region et que, pour les residents, la protection

de 1'environnement etait une question d'ordre

economique .

LE RAPPORT FINA L

Le rapport final est la somme de travaux

et de 1'experience accumules par la Commission

royale en ce qui a trait a I'avenir du secteur

riverain de Toronto . Tout au long de son exis-

tence, la Commission, et tous ceux qui ont

participe a ses travaux, ont consacre beaucoup

de temps a la reflexion et ont prete Line oreille

attentive aux opinions et aux conseils de milliers

de personnes . Par consequent, ce rapport a ete

con~u et redige par un grand nombre de per-

sonnes ; il represente les valeurs, les aspirations,

les preoccupations et les espoirs de ces milliers

de citoyens .

Si Ion jette un regard sur notre experience

collective, on peut constater que tous ceux qui ont

participe aux travaux de la Commission, a quelque

etape que ce soit, sont arrives au terme de leur

labeur avec un sentiment d'optimisme : les valeurs

fondamentales de la societe torontoise - le bon

ordre, la tolerance et la faculte de saisir 1'occasio n

Regeneration etudie les occasion s

de realiser la promesse dun enaironnement

sain et durable, dune economie plus

florissante et dune communauti oil

ilfera bon vivre .

m

qui se presente - com-

mencent a etre appli-

quees a la rehabilitation

du secteur riverain et

des bassins versant dans

toute la bioregion .

Dans ce rapport

final, la rehabilitation

du secteur riverain es t

presentee comme une occasion de realiser a long

terme la promesse d'un environnement sain et

durable, d'une economic plus florissante et d'une

communaute ou il fera bon vivre .

Selon toute apparence, ces promesses

ont une meilleure chance de se realiser dans le

climat d'harmonie qui commence a se creer

depuis que les gouvernements, en collaboration

avec le monde des affaires, les syndicats, les leaders

des communautes et les simples citoyens reconnais-

sent qu'iI faut un certain degre de discipline e t

de tolerance pour y arriver : discipline pour que

chacunjoue son role sans entraver ou meconnaitre

celui des autres, et tolerance de leurs besoins e t

de leurs fonctions au moment ou tons les inte-

resses travaillent ensemble a trouver des solutions

aux problemes du secteur riverain ou des bassins

versant.

Le titre de ce rapport final, Regeneration :

l'amenagement durable de Toronto et de son secteur

riverain, reflete les opinions de la Commission
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stir les buts a atteindre et les realisations possibles .

Le rapport lui-meme se divise en quatre parties .

La premiere partie, -Pour un amenage-

ment durable,), decrit les besoins deceles par la

Commission en cc qui concerne la planification

et la cooperation regionales, dans le contexte

d'une demarche axee sur 1'ecosysteme, cc qui

inclut les concepts suivants : amenagement

durable, sante, justice, gerance environnementale,

responsabilite, ainsi que perception de la bioregion

comme tin « chez-soi» . Apres une evaluation revisee

de 1'etat de 1'environnement dans la bioregion, le

rapport fournit un expose de la philosophic et des

principes de la Commission . On y decrit le role

meme de la Commission comme «inducteur de

changemeno> - grace a la demarche axee sur

I'ecosysteme - de meme qu'on y evalue la portee

des efforts faits en cc sens.

La premiere partie se termine par un

examen des idees de la Commission au sujet

d'une methode de planification axee sur I'ecosys-

teme . Cela est fonde sur le rapport La planification

pour la duraLilite et sur le document de travai l

sur les effets cumulatifs, aussi bien que sur les

methodes pratiques, utilisees ou proposees par

les experts, pour arriver a une planification axee

stir 1'6cosystemc .

La deuxieme partie, «Imperatifs

environnementaux», porte sur une diversite

d'imperatifs environnementaux qui doivent

etre pris en consideration par tous les paliers de

gouvernement qui veulent contribuer de fa~on

durable a la remise en etat de 1'ecosysteme .

Cette deuxieme section inclut les sujets

suivants : une analyse critique de 1'etat de 1'eco-

systeme des Grands Lacs et des efforts fournis

pour le rehabiliter, une serie de mesures des-

tinees a la rehabilitation du rivage du lac Ontario

dans la bioregion du Grand Toronto, une expli-

cation de 1'importance ecologique, sociale et

economique des sentiers de verdure et des reseaux

de pistes pour le secteur riverain et la bioregio n

et, enfin, les avantages d'une utilisation even-

tuelle du secteur riverain en hiver . Cette partie

se termine par une analyse du bassin versant

de la riviere Don, de son passe, de son present

et de son avenir : comment il faut aborder les

problemes et les possibilites de cc bassin versant

comme etant representatifs de ceux des autres

bassins versant de toute la bioregion .

La troisieme partie, «Sites», constitue une

etude des divers sites qui parsement le secteur

riverain, de Burlington, a 1'ouest, jusqu'a Port

Hope, a 1'est . Elie comprend les resumes de

reponses faites a la Commission a la suite de

recommandations anterieures concernant des

regions en particulier, ainsi qu'un compte rendu

des recherches recentes et des recommandations

touchant certains sites du secteur riverain, y

compris le besoin d'integrer a 1'environnement

l'udlisation des terres et les transports dans le

secteur riverain central .

La Commission a fait elle-meme des efforts

pour appliquer a ses propres travaux ses theories

axees sur 1'ecosysteme, et c'est cc que la troisieme

partie examine en detail ; en effet, la Commission

a joint la theorie a la pratique dans des projets t

els que 1'evaluation environnementale de 1'East

Bayfront et du secteur industriel portuaire, le Plan

directeur preliminaire de Garrison Common et la Toronto

Central Waterfront Transportation Corridor Study. Cette

section comprend aussi des observations sur les

initiatives prises par d'autres organismes - les

municipalites, les offices de protection, les minis-

teres federaux et provinciaux et les proprietaires

et promoteurs du secteur prive - qui agissent

maintenant en fonction de la philosophic et de

la demarche axee sur 1'ecosysteme .

La derniere section du rapport, -

Regene-ration et retablissement», etudie les questions

relatives a la mise en oeuvre des recommandations

de la Commission royale . On y trouve un enonce

des idees de la Commission sur la nature et la

structure de I'appareil administratif necessaire a

la gestion du secteur riverain : aucun palier de

gouvernement ne peut, ou ne devrait, avoir a

lui seul la haute main sur le secteur riverain ;

chacun devrait assumer ses fonctions dans sa

propre sphere de competence, en collaboration

avec les autres.

Cette section nous permet egalement

de connaitre l'opinion de la Commission sur

les ententes de collaboration, stir la question

du financement de la rehabilitation du secteu r
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riverain et stir un programme concret de mesures

concertee touchant tout le secteur riverain, y com-

pris le regroupement des budgets d'investissements

pour les cinq prochaines annees .

Sir Winston Churchill affirma tin jour que

les gens creent les edifices et qu'ensuite les edifices

creent les gens. On petit en dire autant des villes

et des regions dans lesquelles nous vivons et de

leurs secteurs riverains . La Commission, qui nest

qu'un minuscule rouage de deux gouvernements

dans une democratie, nous offre un plan d'action

possible pour batir une ville meilleure, durabl e

et plus salubre . Dans une democratie, toutefois,

les decisions definitives - sur les plans a utiliser,

sur 1'opportunite d'utiliser un plan en particulier,

sur la question de savoir s'il faut meme utiliser un

plan - reposent sur le comportement, 1'attitutle

et 1'initiative des citoyens, qui transforment ces

decisions en realites .
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CHAPITRE 1 :

LA DEMARCHE AXEE SUR

L' ECOSYSTE M E

LA REGION DU GRAND TORONTO EST ARRIVEE A UN POINT TOURNANT DE SON HISTOIRE .

IL N'Y A PAS SI LONGTEMPS ENCORE, LA SOCIETE PENSAIT QUE L'ENVIRONNEMENT POURRAIT

CONTINUER D'ABSORBER LES DETRITUS D'UNE ECONOMIE INDUSTRIELLE MODERNE . PLUS

RECEMMENT, ON A COMMENCE A PENSER QUE L'ENVIRONNEMENT ET L'ECONOMIE S'OPPOSENT

INEVITABLEMENT ET QU'ON NE PEUT FAVORISER L'UN SANS FAIRE DE TORT A L'AUTRE .

AUJOURD'HUI, ON A PRIS CONSCIENCE QUE, LOIN DE S'EXCLUREMUTUELLEMENT, L'ENVIRON-

NEMENT ET L'ECONOMIE DEPENDENT L'UN DE L'AUTRE : LA QUALITE DE LA VIE ET LE DEVELOPPE-

MENT ECONOMIQUE NE PEUVENT ETRE PRESERVES DANS UN ENVIRONNEMENT QUI SE DETERIORE .

LA FA4ON DONT NOUS CHOISIRONS DE TRAITER L'ENVIRONNEMENT ET LE SECTEUR RIVERAIN

DU GRAND TORONTO AURA DE LOURDES CONSEQUENCES . S'ILS PRENNENT CONSCIENCE DE LA

NECESSITE DE RESOUDRE LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX QUi LEUR ONT ETE LEGUES E T

DE FORMULER DES STRATEGIES VISANT A PROTEGER L'ENVIRONNEMENT AUJOURD'HUI ET DEMAIN,

ET S'ILS AGISSENT EN CONSEQUENCE, LES POUVOIRS PUBLICS ET LES PARTICULIERS AURONT PRIS

LE BON TOURNANT .

- UN POINT TOURNANT 1990

UNE REGION AGRESSEE

C'est sur ces mots que s'acheve Un poin t

tournant, le deuxieme rapport provisoire de

la Commission royale sur 1'avenir du secteur

riverain de Toronto . Le rapport-final pr6ent6

ici est fonde sur ces conclusions, a savoir, que le

secteur riverain du Grand Toronto est indisso-

ciable des bassins versants qui s'y trouvent, que les

elements ecologiques, sociaux et economiques

qui conditionnent la region subissent de fortes

pressions et sont interdependants .

Le secteur riverain, la ou la terre et 1'eau

se rencontrent, a toujours ete un element deter-

minant clans le choix des lieux ou des populations

sont venues s'etablir, sur les bords du lac Ontario,

pour fonder de petits forts et des villages tels clue le

fort York, le fort Rouille et le village de Port

Hope . Graduellement, ces petits centres ant pris

de 1'expansion pour devenir les villes, puis les

grandes villes, de ce qu'on appelle maintenant la

region du Grand Toronto .

Pendant des millenaires, les peuples

indigenes sont venus s'etablir clans le secteur

riverain pour profiter du poisson et du gibier

dont regorgeaient le lac et les estuaires. Aux

XVIIIe et XIXe siecles, les Europeens sont venus,

attires par la presence d'un havre sur (aujourd'hui

le port de Toronto), la reserve d'eau douce facile-

ment accessible du lac Ontario et 1'abondance

du poisson et de la sauvagine clans les eaux

lacustres et les terres humides . Les grandes vallees

fluviales comme celles des rivieres Humber e t
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Don servaient de voies de transport vers 1'inte-

rieur des terres . Les forks fournissaient gibier

et bois d'oeuvre et, une fois defrichees, des

sols fertiles .

Aujourd'hui encore, la region du Grand

Toronto reste sous la dependance du secteur

riverain, mais pour des raisons differentes .

Le transport maritime

n'est plus predominant,

mais le lac reste la source

d'eau douce de millions

d'habitants dont il re~oit

en plus les eaux usees .

Bien des agrements

comme la navigation

de plaisance, les pares

riverains, la peche, la

baignade et 1'observation

largement les centrales de la region . Enfin,

comme tous les autres secteurs riverains dans

le monde, celui du Grand Toronto est tin lieu

privilegie, qui attire et seduit, apaisant ce besoin

profondement humain d'un contact avec 1'eau

et la nature, offrant, au gre des paysages, du

temps qu'il fait et de 1'ambiance des lieux, un

C

Le secteur riverain du Grand Toronto es t

un lieu privilegie, qui attire et seduit,

apaisant ce besoin profondement humain

d'un contact avec l'eau et la nature, offrant,

au gre des paysages, du temps qu'il fait

et de l'ambiance des lieux, un panorama

toujours nouveau .

de la nature, sont directement conditionnes

par l'existence du lac .

Le secteur riverain est egalement impor-

tant pour d'autres raisons, notamment pour

les quartiers qu'on y trouve, lieux de residence

d'un grand nombre . En outre, le lac est une

source d'eau de refroidissement ou puisent

panorama toujours

nouveau .

Autant les habi-

tants de la region

du Grand Toronto

sont lies au secteur

riverain, autant la

qualite et 1'avenir de

ce dernier dependent

de la region . Au point

de vue ecologique ,

le secteur riverain est relie aux bassins versants

de la region par les nombreuses rivieres et les

nombreux ruisseaux qui sejettent dans le lac, la

migration des animaux aquatiques qui y vivent

et les eaux pluviales qui s'y deversent . On trouve

plusieurs quartiers interessants dans le secteur

riverain, mais, dans une large mesure, leur aveni r

20



est lie aux politiques regionales et municipales

concernant des questions telles que le logemen t

a prix abordable, les

services communautaires,

le transport en commun,

les pares, etc . De meme,

le ralentissement ou la

reprise de certaines

activites economiques

dans le secteur riverain

dependent des tendances

etablie d'apres 1'information que le gouvernement

provincial possede sur la region du Grand Toronto ,

composee des regions de

Halton, de Peel, de York,

de la communaute

urbaine de Toronto et

de Durham . Toutefois,

cette region ne cor-

respond pas entiere-

ment a la bioregion,

laquelle s'eten d

Autant les habitants de la region

du Grand Toronto sont his an secteur

riverain, autant la qualite et l'avenir

de ce dernier dependent de la region .

regionales de l'industrie, des services et

du commerce .

Il ressort donc que les strategies, plans

ou programmes visant 1'amelioration de la

qualite de 1'environnement, 1'expansion des

activites communautaires ou la stimulation de

certaines activites economiques dans le sec-

teur riverain ne peuvent etre mis en oeuvre

de fa~on isolee : il faut les placer dans un con-

texte regional ou 1'on prend en consideration

I'interdependance qui unit la region et le

secteur riverain ainsi que le caractere et 1'attrait

particuliers de ce dernier.

Il convient donc de commencer ce

rapport final sur I'avenir du secteur riverain

de Toronto en faisant rapidement le tour de

certaines des grandes questions environne-

mentales, sociales et economiques qui tou-

chent la region du Grand Toronto, tout en

observant comment elles sont reliees au secteur

riverain .

La region geographique consideree

selon cette vue d'ensemble se definit d'apres

ses limites naturelles, plutot que par les com-

petences politiques dont elle releve . Cette

region biologique, ou «bioregion», comprend

le grand bassin forme par I'Escarpement de

Niagara a l'ouest, la Oak Ridges Moraine au

nord et a 1'est, et le littoral du lac Ontario au

sud . Pour la decrire, on se refere a ses carac-

teristiques naturelles : le relief, le lac et les

bassins versants.

Signalons que dans Un point tournant ,

le rapport de 1990 de la Commission, on trouve

une carte de la bioregion du Grand Toronto

jusque dans les comtes de Simcoe et de

Dufferin, au nord-ouest, et dans le comt e

de Northumberland et aussi loin que la riviere

Trent, a I'est .

Actuellement, 1'information sur les

conditions economiques, ecologiques et sociales

de la bioregion est recueillie a 1'aide d'unites

de6nies politiquement, a savoir les municipalite,

les regions et la region du Grand Toronto o u

la region metropolitaine de recensement (CMA)

de Toronto . Ainsi, une grande partie de ce qui

suit est fonde sur des renseignements concernant

soit la region du Grand Toronto, soit la region

metropolitaine de recensement, qui compren-

nent toutes deux les principaux centres urbains

de la region .

Le rivage exerce sur beaucoup de

gens une attraction myste rieuse; c'est

encore un corn de campagne a portee

de nos villes . Promener son chien an

bord de 1'eau, faire bondir des galets

a la surface du lac, trouver nine jolie

piece de bois apportee par les vagues,

faire de la bicyclette dans un sentier

borde de hautes herbes ou pecher du

haut d'un rocher on d'un quai, voila

quelques-unes des fa4;ons de profiter

du rivage .

Groupe de travail sur la regeneration du littoral . 1991 .

Regeneration du littoral de la biorigion du Grand Toronto. Toronto :
Commission royale sur 1'avenir du secteur riverain de Toronto .
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La bioregion du Grand Toronto com-

porte plusieurs elements naturels interessants :

plages, terres humides et promontoires le long

du secteur riverain ; vallees fluviales boisees ;

les collines aux verts paturages de la moraine ;

imposantes falaises rocheuses de 1'Escarpement

de Niagara; ruisseaux aux eaux froides ou abonde

la truite et riches terres agricoles, pour n'en nom-

mer que quelques-uns . Malgre tous ces bienfaits,

bien des signes indiquent que la region doit

supporter un lourd fardeau environnemental,

social et economique . Il est utile d'en comprendre

la nature pour elaborer les strategies visant a

resoudre les problemes existants et a repondre

aux besoins futurs .

La partie qui suit traite brievement de

certains des defis qu'il faut aujourd'hui relever

dans la bioregion du Grand Toronto, Cette

description est fondee sur I'analyse detaillee

qu'on en fait dans le rapport Un point tournant.

LA POPULATION ET

LES AGGLOMERATIONS

Le plus grand defi auquel fait face ]a

bioregion du Grand Toronto est probablement

celui de la population, en plus de celui de la

forte croissance demographique qu'on prevoit .

Plus de 40 p . 100 de la population de 1'Ontario

(soit presque quatre millions de personnes)

habitent dans la region du Grand Toronto, qui

represente I p . 100 du territoire de la province .

De ce groupe, environ 10 p . 100 habitent dans le

secteur riverain .

L.a population de la region du Grand

Toronto etait d'environ un million d'habitants

avant la guerre ; elle s'est rapidement accrue

depuis et Pon prevoit qu'elle continuera d'aug-

menter pour atteindre quelque six millions en

2021 . Une telle croissance impose un enorme

fardeau a tons les secteurs de la societe, ca r

il faut veiller aux necessites de base telles que

le logement, I'emploi, les services de sante, et

assurer divers services, notamment le transport,

I'elimination des dechets et 1'epuration des eaux

usees . L'augmentation de la population menace

aussi la qualite de vie qui a attire beaucoup de

monde dans la region : les espaces verts, les

possibilites d'activites recreatives, la proprete de

1'air et de I'eau, one criminalite relativement peu

elevee, des possibilites economiques interessantes

et divers autres attraits .

Cependant, les pratiques d'urbanisation et

d'amenagement importent encore plus clue 1'aug-

mentation de la population . La ville de Toronto,

de meme que bien d'autres villes de la bioregion,

etait a 1'origine une agglomeration compacte qui

ne pouvait s'etendre au-dela de certaines limites,

car les deplacements se faisaient a pied on a

cheval . Avec le tramway, la ville a pu prendre

de 1'expansion et elle s'est etendue autour des pre-

mieres voies de transport .

Cependant, la plupart des zones baties

de la bioregion ayant ete amenagees pour une

societe ou 1'automobile est tres utilisee, la ville

s'etale en quartiers de faible densite ou I'ame-

nagement du territoire et 1'utilisation de l'ener-

gie et de diverses autres ressources manquent

d'efficacite .

Par surcroit, non seulement 1'm•banisation,

telle que pratiquee, a-t-elle favorise 1'inefficacite,

mais elle a aussi generalement ete mise en appli-

cation sans tenir compte des elements et des

processus naturels (par exeniple, habitats natu-

rels d'importance, bassins hydrographiques,

formes de relief), ni des valeurs culturelles et

historiques : ainsi, pendant que le milieu nature]

se deteriorait, on faisait des amenagements

monotones en effapnt des lieux tout caractere

distinctif.

LES ESPACES VERTS

Bon nombre des espaces verts de la

bioregion du Grand Toronto, et plus particu-

lierement ceux de la Oak Ridges Moraine, du

littoral du lac Ontario et des vallees fluviales,

sont endommages et fragmentes ; ils risquent

en outre de se deteriorer encore davantage si

1'urbanisation se poursuit sans consideration des

elements et processus du milieu naturel .

Plus de la moitie des terres humides de

la bioregion ont ete assechees pour I'agriculture,

amenagees pour la construction d'habitations

ou remblayees pour 1'industrie ou le transport .

La plupart de celles qui restent ont ete alteree s
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par les polluants rejetes dans les eaux d'amont

ou venant des terres environnantes et subis-

sent de fortes pressions dues a 1'intensifica-

tion de l'urbanisation . Les marais riverains a

1'embouchure des rivieres et des ruisseaux

sont tout particulierement menaces, car ils

sont sensibles aux variations de debit, de

temperature et de qualite des eaux pouvan t

se produire dans les bassins versants qui les

alimentent; ils sont aussi affectes par les ame-

nagements riverains comme les ports on les

ports de plaisance .

La deforestation a outrance qu'a connue

1'Ontario an cour des deux derniers siecles

n'a epargne que le cinquieme de la foret de

la region du Grand Toronto, y compris les

pares, les terres domaniales, les zones de con- -

servation et les lots boises . Des signes alarmants

indiquent que les arbres qui restent, tout comme

les arbres des zones urbaines, sont fortement

agresses par la secheresse, le sel et d'autres

polluan ts .

LA FAUN E

Depuis 1'arrivee des Europeens, la faune

de la bioregion a beaucoup perdu de sa richesse

et de son abondance et les populations ani-

males qui restent subissent des pressions . Les

causes premieres de cet etat de choses ont ete,

et sont encore, la disparition, la deterioration

et la fragmentation de 1'habitat naturel, la

peche et la chasse, la pollution des ecosys-

temes par les substances nutritives en exce s

et les produits chimiques persistants et 1'intro-

duction d'especes animales et vegetales

etrangeres .

Ces pressions ont eu pour consequence

1'extinction de certaines especes, comme cela

s'est produit pour le pigeon voyageur . D'autres

especes, notamment le loup,l'ours noir, le lynx

et le wapiti ont disparu de la-region . De plus,

d'autres especes en nombre toujours croissant

se font rares : ainsi, dans la region du Grand

Toronto, on compte jusqu'a 114 especes de

plantes, de reptiles, d'amphibiens, de mammi-

feres et de poissons considerees tares anjourd'hui

dans la province .

Rat musque

L'APPROVISIONNEMENT

EN EA U

La plupart des habitants de la bioregion

du Grand Toronto s'approvisionnent de I'eau

du lac Ontario . Cependant, une grande partie

de la region de York, et notamment les localites

a croissance rapide comme Aurora et Newmarket,

ainsi que les secteurs nord des regions de Halton,

Peel et Durham, sont essentiellement alimentes

par des reserves d'eaux souterraines .

Cette situation a donne lieu a de graves

problemes d'approvisionnement en eau, tant de

nature qualitative que quantitative : premierement,

il y a lieu de croire que, dans plusieurs secteurs ,

les aquiferes sont «epuises», c'est-a-dire qu'on y

puise de 1'eau a un rythme plus rapide que ne se

fait 1'alimentation naturelle . Deuxiemement, dans

certains secteurs, les eaux souterraines ont ete

contaminees par des polluants d'origines diverses,

notamment agricoles et industrielles, par les

eaux de lessivage des decharges, le sel epandu

sur les routes (dans le has de la vallee de la Don,

les eaux souterraines sont aussi salees que 1'eau

de mer) et par des installations septiques d"efec-

tueuses . Troisiemement, les eaux souterraines

representent environ 40 p . 100 de 1'ecoulement

des rivieres et ruisseaux de la bioregion, qui sont

des lors susceptibles de subir des changements

de debit et de purete . Ces trois facteurs peuvent

etre determinants, an point de limiter le deve-

loppement ulterieur des regions approvisionnees

en eaux souterraines, a moms qu'elles soient

alimentees a meme la baie Georgienne on l e

lac Ontario par des conduites .
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Meme dans les regions qui tirent leur

can du lac Ontario, il devient clair qu'il faut

reduire la consommation totale, non pas

parce qu'on manque d'eau (le lac est une

gigantesque reserve), mais parce qu'il revient

de plus en plus cher de traiter 1'eau avant son

utilisation ainsi que d'enormes volumes d'eaux

usees, sans parler des effets que produit le

deversement des trop-pleins des egouts plu-

viaux et mixtes dans les ruisseaux et les rivieres

et dans le secteur riverain .

LA QUALITE DE L'EA U

Comme on l'a deja dit, le secteur riverain

de la communaute urbaine de Toronto est Fun

des 43 «points chauds» des Grands Lacs oii la

Commission mixte intern ationale juge neces-

saire d'appliquer un plan d'action correctrice

en raison de la pietre qualite de 1'eau . Dans la

region d'application du plan d'action correc-

trice de la communaute urbaine de Toronto,

les sediments de fond sont contamines et il y a

bioaccumulation de substances toxiques chez

les organismes qui y vivent; la concentration de

polluants est si elevee chez certaines especes de

poissons qu'ils sont impropres a la consomma-

tion humaine ; la faune et la flore aquatique s

se ressentent de la pollution et les plages sont

souvent fermees en ete .

En grande partie, les stations d'epuration

des eaux usees de la bioregion respectent les

normes provinciales limitant la concentration

de certains polluants qu'elles deversent, mais

elles sont une source d'apports massifs de sub-

stances nutritives, de metaux lourds et de pro-

duits chimiques organiques dans le secteur

riverain . Il est. evident que d'importantes ame-

liorations dans la plupart des stations d'epuration

existantes s'imposent, simplement pour que

les eaux usees de la population actuelle de la

bioregion soient traitees adequatement . Il faut

en outre augmenter la capacite de traitement

pour absorber le surplus d'eaux usees qui resul-

tera de la croissance demographique prevue des

prochaines decennies.

L'etat des quelque 60 rivieres et tributaires

de la bioregion du Grand Toronto presente des

variations considerables . Quelques-uns de ces

cows d'eau sont encore relativement en bonne

condition, mais tin grand nombre d'entre eux

se sont gravement deteriores . Avec la defores-

tation, la protection assuree par 1'ombrage des

arbres a disparu et 1'erosion a ronge les berges .

Les pesticides, les engrais et le sol des terres

agricoles, de meme qu'un puissant cocktail de

polluants urbains emportes dans les eaux plu-

viales, se retrouvent dans les cours d'eau . Dans

certaines municipalites en periode de forte pluie,

le trop-plein des egouts est. evacue dans les rivieres

ainsi que dans le secteur riverain : un melange

d'eaux pluviales et d'eaux usees charge de

bacteries s'y deverse, cc qui oblige a interdire

la baignade la ou il y a des plages .

LES AGREGATS

Dans la bioregion, les depots glaciaires

de sable et de gravier sont tine grande source

d'agregats : on en extrait le cinquieme de la

production de la province . Ironic du sort,

les zones les plus riches en agregats, soit

1'Escarpement de Niagara et la Oak Ridges

Moraine, sont les plus sensibles aux effets de

1'extraction . Dans le cas de 1'Escarpement de

Niagara, cette activite met en danger le relief

et les habitats naturels, tandis que dans celu i

de la moraine, c'est la fonction hydrogeologique

en tant qu'aquifere qui est menacee ainsi que la

source des rivieres qui coulent vers le nord et

vers le sud .

LES SOLS

Dans certaines parties de la bioregion,

les sols sont contamines par des metaux ]curds

et des produits chimiques organiques, heritage,

dans bien des cas, des activites industrielles ,

du remblayage et du transport on de 1'elimi-

nation des dechets . On ignore jusqu'a quel

point la contamination industrielle a touche

les sols de la region, mais il y a lieu de penser

que dans bon nombre de terrains d'usines et

de raffineries anciennes et actuelles, le sol est

contamine parce qu'on s'est servi de produits

dangereux sans prendre suffisamment de

precautions par le passe .
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importance accordee au tnettoyage des
cours d'ea u

Extremernent
importan~
66%/'

Pas tire s
important
3 %

Assez
important

Aucune 301%
importance
1 %

Les deux tiers des r6sidents intennogi:s dons la region dul Grand Toronto
ont dit estimer xextremerment irnpiortaart» qlu'un grand nettoyage suit
entrepris dons le secteur riweroin du lac Ontario at dons des rivienes
romme la Don, la Humber, In Rouge e In Credit pour que In population
puisse de nouveau s "y baignea of y pecher suns danger.

5ource : Enviranics Pall.1991 .

N .9 .. Pour en arriiver ® un rlhiHre rand le rural nest peut-We pas I Ut1 .

Au cours du sieclc, on a I'ait beaucoup

de rernblayage pour ➢ 'aruenagenrezut d'btstalla-

dons indusaiclIcs, (le corridors de transport,

de ports et de pares . Jusqtv'a tout recemment,

et plus particulierennent dansIe secteur .riverain

central dc Toronto, le remblayage se faisait

au moyen de materiaux contamitr6s prove

nant de chantiers de construction, de boues

cl'e.gout, de dechets d'incineratAon el d'ordures

menagcres .

A 1'interierur des terres, clans la region

du Grand Toronto, on a de-norubre jusqu' a

276 d"ccharges abandonnees. Comme Y'elimina-

tion en decharge n'est reglementee que depuis

une vingtaine d'annees, on sait tres peu de

choses sur cc qui a pu etre elitarirre dans ces

decliaiges ou, dans la plupart des cas, si des

polluants s'en echappt°nt rnaintenant_lusqu'aux

caux souterraines ou jusqu'aux cours d'eau

des enr,irorus.

L'AtR

La quaVite de ➢ 'air clans la hioregton du

Grand Toronto est influencee par de nombatuses

sources dc polhrants, dont certaines se trouwent ~

des centaines de kilonnetres . Par exetnple, des

produirs organiques toxiques mininves pcuvent

etrc transporcea stir de grandes distances depuis

d.'autres regions de I' Ontario, des Lats-Unis et

mi;tne plus loin ; par ailleurs, la plupart des

produits chiririqucs precurseurs du smo g

(ozone tropospherique) proNienncnt de sources

an7r.ricaines . La qtualite de Fair depend aussi

des activites qui out cours dans lla bioregion

meme, et plus particulierement de 1'usag ;e

dc 1"automobile, de la production d'electricit&

par cornbrtistron de charbon, de 1'incineration,

des aclivites indtrstrielles ainsi que de 1'utilisation

des systerues dc chaul7agedes habitations, des

irntnteubles a bureaux et autres batiment .s.

La concentration de dioxvde de soufre,

de particutes, de monoxyde de carbone et de

certains metaux a dizninuc an cours des dernieres

decennies, par suite de la reglernentation limi-

aant la teneur en soufre du charbon et du gaz,

conjugut:c ~ la baisse de va consommation de

charbon et de petrole an pro-Ft du gaz nature l

et. au remplacement de 1'essence au plomb pat-

1'essencc sans plomb . Par contre, la concentration

de dioxyde d'azote et de composes organiques

volatils (qui contribuent a 4'acidification des

precipitati.ortis et a 1'arnenuisement de la couche

d'ozone) est restee pdUtot constante, et a des

teneurs elevees .Ainsi, la restriction accrue des

principales sources de ces formes de pollution,

suit 1'usage de I'autornobile, certains procede s

de production d'electricite et certaines activites

industrielles, s'est traduite par one amelioration,

mtris cclle-ci s'est estornpee avec 1'augment .ation

du nombre d'auturnobillcs stir les routes .

Au cours des dix dernieres amrecs, la

concentration d'ozone tropospheriquc est

,demeuree assez stable et sa teneur est a pen

pres la meme dans tout le sud de 1'Orrntario . File

monte tontefois en fleche ~'Toronto, d6-passant

regr.llierernent la terieur accepree par temps

chaud et ensoleille an printemps et en ete,

darts Ics directives de protection de la sarnte .
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L'ENERGIE

Si Yon consid'ere la consommatio n

d'energie par habitant, le Canada surpass e

tons les autres pays du monde . Comme une impor-

tante proportion de la population ct dc la base

industrielle canadicnnes se trouvent dans la

bioregion du Grand Toronto, celle-ci est an

nombre des regiorrs clu monde ou il se con-

somme ]c plus d'energie . La consommation

d'energie par personne par annee est d'approxi-

mativement 275 gigajoules (l'equivalent d e

8 000 litres d'essence) pour 1'ensemble des

besoins en transport, en chauffage et en

refroidisscmcnt, en eclairage et en procedes

industricls .

Une partie de 1'energie consommee est pro-

duite par la centrale an charbon de Lakeview, a

Mississauga, et par la centrale nucleaire de

Pickering . Lorsque la centrale nucleairc dc

Darlington entrera en service, une proportion

encore plus grande de l'electricite consommee

dans la bioregion du Grand Toronto sera produite

localement . Pour I'instant toutefois, la biorcgion

depend en grande partie cIc sources exterieures, de

centrales nuclcaires et hydro-electriques eloignees,

ainsi que de petrole et de gaz naturel n-ansportes

par navires-citernes, camions et pipelines ou gazo-

ducs depuis d'autres provinces ou d'autres pays .

Comme 1'cnergie consommee dans la

bioregion provient en bonne partie de 1'extc.-

rieur, les effets directs de 1'extraction et de la

transformation qu'elle cxigc se font peu sentir

dans la region . Par contre, les consequences

dc la consommation d'energie sont percep-

tibles : ainsi, en brulant, les combustibles fossiles

servant a la production cl'electricite et de cha-

leur on encore, cormne carburant clans les

automobiles et les cannons, procluisent de s

gaz a effet de serre et contribucnt an rechauffe-

ment de la planetc, a 1'acidification des preci-

pitations et a la pollution atmospherique locale .

Par comparaison, 1'energie mzcleaire caus c

pen de pollution atmosphcriquc, mais d'autres

prnblcmcs se posent an point de vue environ-

nernental, economique et social not.ammen t

le cofit tres eleve de la construction des reacteurs

nucleaires, ['incertitude concernant leur surete et

La centrale nucleaire de Pickering

Ieur viabilite a long terme ainsi que les risques

sanitaires pour les ceux qui y travaillent ou qui

vivent a proximite, et enfin le p-ohleme dc

I'elimination des dechets nucleaires .

Pour repondre aux lirturs besoins energe-

tiques de la hioregion, il faudra probablement

appliqucr des programmes d'economie d'energie

et trouver des sources de remplacement . II sera

moins couteux et ecologiquement plus stir

d'economise- I'encrgic clue de construire de

nouvelles installations de production . On pourra

fairc des economies additionnelles, taut stir le

plan pecuniaire que stir le plan ecologique, en

exploitant d'autres sources comme 1'energie

eolienne et I'cncrgie solaire . La cogeneration,

c'est-a-dire I'exploitation de 1a chaleur dissipee,

normalement inutilisee, durant la production

d'electricitc pour des procedes industriels et le

chauffage tics bAtiments, pourrait aussi etre on

woven important d'attenuer les consequences

d'un mode de vie energivorc .

LE TRANSPORT

An cours des dix ou quinze dernieres

annees, on a tres pen investi dans ]'infrastructure

de transport de la bioregion du Grand Toronto,

alors que la demande de transport a de beaucoup

excede les nouvelles ressources en routes, Cu

transport en commun et en espaces de stationne-

ment . On se retrouve done avec des routes con-

gestionnees, de plus longs trajets entrc le lieu

de travail et la maison, du gaspillage d'energie,

1'augmentation dc la pollution de I'air et tin

stress accru chez les usagers .
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Le trafic a augmente et Yon prevoit qu'il

auginentera encore, a raison de 6 p . 100 par

annee . Si ces precisions s'averent fondees on

estime que le volume total aura triple en 2011 .

Comme la province n'a guere de grands projets

de nouvelles autoroutes pour la region (meme Si

elle a 1'intention de construire 1'autoroutc 407,

de terrrrirrcr 1'autoroute 403 et de construire une

nouvelle autoroute 6), il fauchra repondre d'une

autre maniere aux futurs besoins en transport, si

l'on veut eviter de graves prohlemes de circulation .

Actuellement, 64 p . 100 des personnes qui

se deplacent pour aller au travail ou a Hcole clans

la region du Grand Toronto se servent d'une auto-

mobile ; 2 5 p. 100 utiliserit le transport en commun

et 10 p . 100 marchent ou se deplacent a bicyclette .

Le taux d'utilisation des transports en commun

dans la ville de Toronto est beaucoup plus eleve

clans le centre-ville, par exemple, 47 p . 100 des

personnes qui doivent se deplacer se serven t

des transports en commun .

Si les tendances actuelles se maintiennent,

les deplacements entrc deux zones de la bioregion,

tune lieu de residence, 1'autre lieu dc travail,

continueront. d'augmenter . En 1986, il se faisait

chaque jour pres de 270 000 deplacements vers

la communaute urbainc de Toronto, depuis les

quatre regions environnantes . En 2011, il pourrait

s'en faire pres de 500 000 . A moins que I'utilisa-

tion de 1'automobile diminue radicalement et

qu'un plus grand nombre de personnes puissent

travailler pres de chez elles, le rescau routier ne

pourra absorber le trafrc genere .

Pour 1'etahlissement d'un systeme de trans-

port en commun, il faut one densite demogra-

phique d'au moins 4 000 habitants par kilometre

carre (10 360 par mule carre) . C'est le cas clans le

centre de la ville, mais en banlieue, la densite est

beaucoup trop faible . Ainsi, ell(- est de 6 000 habi-

tants par kilometre carre (15 540 par mille carre)

clans la ville de Toronto et de 3 500 (9 065 par

mille carre) clans I'ensemhle de la communaute

urbaine ; par contre, clans les zones urbanisees

hors de la communaute urbaine, elle n'est quc

de 2 100 habitants par kilometre cart-6 (5 439 par

mille cart-6) . A moins quc la densite n'augmente

suflisamment clans les zones ext6rieurcs pour

1'etablissement d'un systemc de transport en com-

mun, on que l'industrie et le commerce se . decen-

traliserrt dc idle fa~on que les gens puissent habiter

pres du lieu oft ils travaillent, la bioregion du

Grand'I'oronto risque de devenir une «California

North», caucheinar urbain ou trop peu de routes

doivent absorber trop de voitures trop lentement .

LES DECHETS

Par sa production de dechets par habitant,

le Canada surpasse tons les autres pays . Chaque

annee, il sort des maisons ct des etablissements

publics, industriels et commerciaux de la region du

Grand Toronto 4,5 millions de tonnes metriques

(5 millions de tonncs) de dechets, soit un volume

suffisant pour remplir six fois le Skydome a ras

bord . Comme les decharges actuellement en

service sont presque rernplies a pleine capacit e

et doivent fermer en 1993 on 1994, la question

de I'elimination des dechets est devenuc lone

des plus brulantes et des plus pressantes clans

la bioregion .

Jusqu'ici, la region de Halton est la

settle clans la region du Grand Toronto qui ait

reussi a ouvrir tine nouvelle dechargc sur son

territoire . Fn juin 1991, le gouvernement pro-

vincial, estimant que les autres regions devraient

eliminer leurs dechets clans les limites de leur

territoire, creait 1'Interim Waste Authority : cet

organisme doit trouver des emplacements

pouvant servir de decharges clans les regions de

Peel et de Durham, ainsi que clans la region

fusionnee de York et de la commturaute urbaine

de Tot-on to .

Par des rnesures accrues visant la reduction

de la production de dechets, le recyclage et le

compostage, de meme que par 1'augmentation

des redevances de deversement, on arrive a

reduire la quantite totale de dechets envoyee

dans les decharges de la region . l .a diminution

des envois va d'environ 6 p . 100, clans la regio n

de York, a 21 p . 100, clans la region de Peel, cc qui

est inferieur a 1'objectif dc 25 p . 100 fixe par le

gouvernement provincial pour 1992 .

L'augmentation des redevances de deverse-

ment entrainc d'autres consequences : des milliers

de tonnes d'ordures menageres ramassees pa r
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des entreprises privees sort tra.nsporte.es par

canxion jusqlz'a des decharges ou fl'elimmation

coitte mains caier, ailleurs dansla province no aux

Etats->utnis, ce qui se traduit dans la bioregion par

des pertes de revenus d'elirnination des dechets

ainsi quo par I'augmcntation inutile de la pollution

de Fair, a cause du trafic additionnel, sans parler

de 1"Ptiiiqr .ie derouteuse d'rme collectivite qui envnie

ses dechets ~ une arrtre .

L E S TENDANCES

UEMOG FtAP1-EI1Q7JE 5

Cbrnnnc partout aiUenrs, la structure trad'€-

tionnellc de la famrille change dans la bioregion du

Grand Toronto : les famillcs nionoparcritales sent

plus nombreuses,l'unite familiale est plus petit e

et le nombre de personnes ~ge.cs ~ clxarge aug--

niente de plus en plus . l.a

pyramide des ages change

aussi : lcs cnfants son t

de moins en anoins nom-

breux, tandis que le noun-

bre de personnes agees aug

nrente . Fn 1 99 1, 19 p . 1 0 ()

de l a population de la region du Grand Toronto

avait plus de 55 ans, proportion qui, d"apres Yes

previsions, passera a 32 p. 1 00 en 2031 .

La divcrsitc ctullQurellc est Von des caTac-

teres les plus dist.inctifs de la bioregion du

Gran6 Toronto ; on y compte quelque 8 0 groupes

et.hniques . Plus du ti ers des immigrants du pays

vicnncnt s'etablir dans la rcgion ; or, ccs g ens

doivent faire un apprentissage linguistique

partict.tYier et ont besoin d'aide p our s'integrer a la

vie sociale ct 6conornique du Canada .

Ces tendances se traduisent par des exi-

gences de plus en plus lourdes pour les collectivites

et les gouvernernents de la lbiaregion du Grand

Toront o . Par excmple, lc icrgement doit ~ trc m.icux

adapte a ux besoins de groupes d'ages et de types

de families d'uffferenlls ; il faut de meilleurs reseaux

de transport en commun et des se rv ices sociaux et

sanltalTes a[.crn .s .

L E S BESOINS SOCIAUX

1 .'evolution demograpluique aNfecte toute s

les parties de la bioregiozx du Grand Toronto,

depuis 9e centre-ville de Toronto jusdu'aux

aneienues banlieues de la communaute urbaine et

aux nouvelles llianlieuzes des regions p6riplie riqries

de York, Durham, Halton et Peel . De menn e, les

problemes sociaux tels que la pauvrete, ] .es sans-

logis, la la I nx„ ]'abus desstupHiants, ]a violence

familiale et be suicide, ne sont plus limitesa la

vill e , et epuisent les ressources des gouvernements

niuQricipaux CL des organisations sans but lucratif

dans toute la region . La recession a aggrave la

situation et un nombre de plus en plus grand de

personnes doivent ,se partager des services sociaux

aux o essources limitees q a i Font de plus 1'objct de

restrictions btjdgc taixes .

L'acces aux ser vices est on prublerne de

plus en pllus5rave, pour des raisons ~diverses . Les

rnembres des groupes ethniques sont souven t

C,

Des anidTi.ers de personnes dans 1a 6ioregzvn

du Grand Toronto ra'ontPccs de lowment ou

daaUerat vivre dans des logis surpeeapIes .

➢ imiaes par des barrieres

culturelles et liirlguis-

tiques . Dans 1cs baxr-

lieues, I'insuffasance

des transport s

en common signifie

I'isolement, surtou t

no sont tout simplement pas dispenses, sinon il faut

pour les femmes . Parfois, les services necessruyres

s'xnscrire an bas d'une longue lisle .

Des milliers dc persunnes daus la bioregion

du Grand Toronto n'ont pas de logetnent on

doivent vivre dans des logis surpeupl6 . Celle

sitltlatiorl est due, entre aLitres, an rnanqne de

maisons et d'appartemerlts appropries ainsi qu'aux

layers inabordables pour certains . Selon les estima-

tions, dans ]a communaute urbaine de Toronto

settlement, il vam alt 20 00 0 personnes sans

IogcmcnL en 1 9 $6, pres de 2 8 00Q fare :uilles,

personnes agees et personnes seules etaient

inscrites an programme provincial de logement

sans but lucratif ajuste aux Qevenus .

On trouve toute une variete d'habita-

taons dans la bioregion du Grand Toronto ; la

c:ornmunaut,e irrbaine oll're 4a aamnie la plus

r:.tendue, ainsi qrI'enviaon 76 p, 100 du loge-

ment social dans la region . G'est clans la region

de ',"ork que 1'habitation est la moins clirersiliee

80 p . 100 des logis sont des inaisons detachees

unifamiliales .
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L'ECONOMIE

La region du Grand Toronto, considere e

de longue date comme le « moteur economique»

du Canada, genere pres du cinquieme du revenu

national ; les revenus par habitant depassent

d'environ 25 p. 1001a moyenne nationale .

An cours des 15 dernieres annees, la region

du Grand Toronto a ete le principal producteur

d'emploi an Canada . Meric Gertler, specialiste

en geographie economique de l'Universite de

Toronto, signale dans 1'analyse qu'il a preparee

pour la Commission (Toronto : The Stale of the

Regional Economy, 1990) que 1'effectif de 1'ensemble

des emplois clans la region metropolitaine de

recensement de Toronto a augmente dans la

proportion impressionnante de 43 p . 100 d e

1976 a 1990 . Le taux de croissance a atteint des

valeurs encore plus elevees, soit plus de 70 p . 100,

dans les services coin munautaires, commerciaux

et personnels, ainsi que dans le domaine des

finances, de 1'assurance et de l'immobilier .

Le secteur manufacturier a garde une place

importante dans 1'economie, mais la croissance

de I'emploi y a ete plus lente que clans le secteur

des services, reFletant 1'affaiblissement relatif de

l'importance que 1'emploi dans cc secteur revet

pour I'economie regionale .

L'economie de la bioregion montre

toutefois des signes d'essoufflement . La reces-

sion actuelle a frappe durement, comme dans

le reste du pays. La production et 1'emploi ont

baisse de faGon substantielle et, selon de nom-

breux observateurs, le recul actuel sera plus

marque et plus durable qu'on ne I'avait d'abord

prevu . Il devient difficile de prevoir 1'avenir

economique de la region, car les effets du recul

se conjuguent a ceux d'autres changements,

qui atteignent davantage la structure et sont

plus fondamentaiar, dont la baisse relative de

1'activite manufacturiere, I'accord de libre-

echange avec les Etats-Unis (et la possibilite

d'une entente nord-americaine du meme

genre a laquelle participerait le Mexique )

et la taxe sur les produits et services .

La decentralisation de 1'activite manufac-

turiere hors de la ville de Toronto, d'abor d

aux limites de la communaute urbaine, et plus

recemment vers les regions peripheriques de

York, de Durham et de Peel, est 1'une des ten-

dances les plus frappantes des vingt dernieres

annees . 11 est toutefois impossible de prevoir

si cette tendance se maintiendra on encor e

si les industries gagneront d'autres parties de

I'Ontario ou les Etats-Unis et le Mexique .

Parallelement an ralentissement d e

1'industrie manufacturiere,l'emploi de bureau,

et plus particulierement dans les services finan-

ciers, a augmente a Toronto ainsi que dan s

les autres centres urbains ; toutefois, les opi-

nions divergent quant a la reprise de croissance

a laquelle on pent s'attendre clans cc secteur

apres la recession . Pour certains economistes,

le boom des services financiers est un evene-

ment isole, qui s'est produit a la faveur d e

la dereglementation du secteur financier .

Pour d'autres par contre, cc secteur a un

potentiel de croissance considerable parce

qu'on cherche sans cesse de nouveaux produits

pour repondre aux besoins d'investisseurs et

d'emprunteurs plus exigeants, parce que la

demande de nouveaux moyens d'epargne

varies augmentera avec le vieillissement de la

generation du baby boom et enfin, parce que

dans un grand nombre de services financiers se

pretant mal 'a 1'automatisation,l'emploi pent

continuer d'augmenter.

La grande qualite de vie que pent encore

offrir la bioregion du Grand Toronto et qui

attire des gens dans le secteur des services finan-

ciers est un autre facteur d'importance . C'es t

la un aspect par lequel Toronto se distingue

nettement de son principal concurrent dans le

domaine, la ville de New York : celle-ci a atteint

la lirnite de croissance dans le secteur des

services financiers en raison de 1'effet conjugue

du manque imminent de main-d'oeuvre, du

cout considerable de la propriete fonciere, de

la degradation de 1'infrastructure, de la deterio-

ration du systeme scolaire et d'une qualite de

vie de plus en plus contrainte . Les responsables

de 1'economie de la bioregion du Grand Toronto

ont tout interet a considerer la situation d e

New York, car il y a la d'importantes le~ons a

tirer quant aux conditions sociales, ecologique s
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Aspect le plus important de la strategie
de developpement de la region du
Grand Toront o

Maximisation du nombre
et de la nature des
emplois crees
Protection de
I'environnement
D'eveloppement regiona l
fort
D"eveloppemen t
d'entreprises canadiennes

Recherche et
d'eveloppement

Autre/aucune opinion 04%

11 %

20 %

19 %

18%

26 %

Un cinquieme des residents de la region du Grand Toronto interroges
estiment clue malgre In recession actuelle, la protection de
I'environnement doit occuper one place importante dons les
strategies de d'eveloppement economique .

Source : Environics Poll . 1991 .

et culturelles essentielles pour s'assurer une

prosperite durable .

Meme si certains economistes sont

optimistes quant a la croissance du secteur

du travail de bureau dans la bioregion du

Grand Toronto, la stimulation due a cette aug-

mentation sur 1'ensemble de 1'economie pour-

rait etre moins forte qu'elle ne Fa ete avec la

croissance du secteur manufacturier apres la

derniere recession . La difference vient princi-

palement de ce que les effets multiplicateurs

intraregionaux (achats par les autres secteurs

economiques) decoulant des services finan-

ciers sont loin d'egaler ceux de 1'industrie

manufacturiere .

Ces facteurs, et d'autres encore, devraient

inspirer la circonspection a ceux qui pensent

qu'une fois la recession terminee, ]a situation

reviendra automatiquement a la normale . En

fait, I'importante reorganisation qui s'opere

actuellement pourrait aboutir a un tableau

economique tres different par la nature des

secteurs cles qui le composent, leur taux de

croissance relative et leur distribution dans ]a

bioregion ainsi que par le nombre et le type

d'emplois disponibles .

CONCLUSIONS

Ces exemples donnent une We de s

pressions economiques, sociales et ecologi-

ques qui pesent sur la bioregion du Grand

Toronto et montrent clairement que la pros-

perite economique et la qualite de vie ne

peuvent plus y etre considerees comme des

faits acquis . Certes la bioregion offre de nom-

breux attraits, mais dorenavant, la durabilite

de sa prosperite et de la qualite de l'environ-

nement dependront de ce que nous feron s

de ces atouts : en plus de resoudre les problemes

qu'ont causes certaines des activites passees,

nous devons elaborer des strategies qui encou-

ragent des modes de vie et des pratiques d'ame-

nagement plus surs pour l'environnement, qui

favorisent une economie regionale active e t

qui repondent aux grands besoins sociaux .

II est clair egalement que pour traiter

ces questions, il faudra de nouvelles manieres

dans notre facon d'aborder les probl'emes ,

de prendre des decisions et de mettre en oeuvre

les mesures arretees . La tache n'est pas mince :

en effet, la bioregion du Grand Toronto releve

de cinq municipalites regionales, 53 municipa-

lites locales, quatre comtes, six offices de protec-

tion et de nombreux ministeres, organismes,

commissions et comites federaux et provinciaux .

Par ailleurs, a une epoque ou it apparait claire-

ment que les gouvernements ne peuvent

resoudre seuls les probl'emes ecologiques,

sociaux et economiques, les milliers d'entre-

prises et les quatre millions d'habitants d e

la bioregion doivent aussi faire leur part .

Comme 1'a propose la Commission royale

dans Un point lournnnl, la demarche ax6e stir

l'ecosysteme semble offrir de nouveaux moyens

d'action reels et constructifs. La Commission a

trouve cette demarche extremement utile dans

son travail meme, comme on 1'expliquera plus

loin . Auparavant toutefois, examinons les prin-

cipes d'une telle demarche pour voir en quo i

ils interessent le secteur riverain et la bioregion

du Grand Toronto .
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LES ECOSYSTEME S

La demarche axee sur 1'ecosysteme est

tout a la fois une fa~on de penser et d'agir ,

un notn=el ensemble de valeurs et une philoso-

phic nouvelle . Le concept dont elle s'inspire

n'est pas nouveau : les peuples indigenes du

monde entier ont compris depuis des temps

immemoriaux qu'ils sont lies au reste de

1'ecosysteme, a la terre, a l'eau, a Fair et aux

autres etres vivants . An fil des siecles, sous

1'influence de forces innombrables, notre societe

a toutefois oublie ou est

sa place dans 1'ecosysteme

et, d'es lors, la dynamique

de celui-ci .

Dans les annees 1990

tin element nouveau

entre enjeu : de plus en

plus, on s'aper~oit que Si

1'homme ne reprend pas

conscience qu'il fait partie

integrante de 1'ecosysteme,

s'il ne change pas en con-

sequence ses processus

et criteres de decision, il lui sera impossible

d'ameliorer, et meme de conserver, la qualite

de vie pour laquelle tant de generation s

ont travaille .

La Commission a constate que la demarche

axee sur I'ecosysteme englobe toute Line varik6

de concepts et de mouvements concernant la

qualite de 1'environnement et le bien-etre humain .

Wine s'ils portent des noms differents, its ont de

nombreux elements en commun, qu'ils s'appel-

lent bioregionalisme, cite verte on cite ecologique,

metropole habitable, collectivite saine, develop-

pement durable et societe d'economie ou eco-

societe . Un examen approfondi de la philoso-

phie qui soustend ces divers concepts a permis

de degager cinq grandes idees fondamentales

propres a cette demarche :

• 1'ecosysteme, notre «chez-nous» ;

• rien n'est isole, tout est relie a tout le reste ;

• la durabilite ;

• comprendre 1'interaction ;

• l'integration des processus.

L'ECOSYSTEME,

NOTRE «CHEZ NOUS »

Le concept de I'ecosysteme est un pro-

longement de la notion classique faisant de

1'environnement tout cc qui nous entoure et

influe sur nous, en somme quelque chose d'exte-

rieur, un pen comme la brique et le mortie r

des murs d'une maison . L'ecosysteme, par

contre, est notre, « chez-nous» et comporte

une dimension spirituelle qui transcende les

elements materiels . Les ecosystemes son t

U

Si l'homme ne reprend pas conscience

qu'ilfaitpartie integrante de l'ecosysteme ,

s'il ne change pas en consequence ses

processus et cri.teres de decision, il lui

sera impossible d'ameliorer, et mem e

de conserver, la qualite de vie pour

laquelle tant de generations

ont travaille.

des systemes vivants,

dynamiques et interactifs

dont 1'etre humain fait

partie, dont il n'est

pas dissocie .

L'analogie avec le

«chez-soi» fait ressortir

1'element fondamental

qu'il faut considerer

pour comprendre le role

et la responsabilit e

qui nous sont devolus

comme cohabitants clans les ecosystemes . Pour

]a plupart d'entre nous, le «chez-soi» est plus

qu'un abri et un lieu ofi dormir . Nous sommes

attaches a notre «chez-nous», nous en prenons

soin et nous le partageons avec notre famille,

avec nos amis et avec nos animaux de com-

pagnie . De meme, les ecosystemes repondent

a nos besoins, tant physiologiques que spirituels ;

en retour, nous sommes en partie responsables de

leur sante que nous devons preserver et proteger.

Pour reprendre les termes du professeur Bil l

Rees de 1'Universite de la Colombie-Britannique,

«il faut en venir a la conviction profonde que

I'agression de ]a biosph&e equivatu a I'agression

de la personne» .

Notre existence n'est qu'un instant dans

l'histoire de ]a biosphere ; nous avons la garde

des terres et des eaux, mais pour un court moment

seulement . Comment notre presence influe-t-elle

sur nos cohabitants, nos congeneres, les animaux

et les plantes, de Toronto, du Canada et des autres

pays du monde? Quel heritage laisserons-nous aux

generations futures? Cc sont quelques-unes des

questions que la Commission Brundtland su r
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Incidences economiques de la
protection de I'environnemen t

83% 79% 83% 83 %

66% 70% 61 %

i i i I I I

En d'esaccord
Nuira a
I'emploi

D'accord
Stimulera la croissance

economiqu e

O L'egerement M Fortement

Les deux tiers des Canadiens ne pensent pas que la protection de
I'environnement puisse nuire a I'emploi. Les quatre cinquiemes
des (anadiens estiment que In protection de I'environnement peut
stimuler la croissance economique .

Source : (hombre des communes. Comite permanent de I'environnement .
Proces-verbal no 6A, 26 septembre 1991 .

1'environnement et le developpement (1984)

a examinees pour conclure, dans son rapport

Noire avenir a tous :

La Terre est une; le monde, lui, ne 1'est

pas . Nous n'avons qu'une seule et unique

biosph&e pour nous faire vivre . Et pour-

tant, chaque comrnunaute, chaque pays

poursuit son petit bonhomme de che-

min, soucieux de survivre et de prosperer,

sans tenir compte des eventuelles conse-

quences de ses actes sur autr-tri . D'aucuns

consomment les ressources de la planete

a un rythme qui entame 1'heritage des

generations a venir . D'autres, bien plus

nombreux, consomment pen, trop pen,

et connaissent une vie marquee par la

faim et la misere noire, la maladie et la

niort prematuree .

Il est difficile, sinon inipossible, pour la

plupart d'entre nous de comprendre comment,

en tant qu'individus, nous pouvons avoir une

influence, si minime soit-elle, sur ces phenomenes

mondiaux . Une regle ecologique tres juste nous

dit toutefois que pour proteger la planete, cha-

cun doit penser globalement et agir chez soi .

C'est dans cet esprit qu'il nous faut considere r

le secteur riverain et la bioregion du Grand

Toronto, en nous inspirant des principes de

la conservation du patrimoine naturel et de la

justice .

Cela vent dire veiller sur la terre, 1'eau,

Fair et les etres vivants, et notamment 1'homme,

les animaux et les plantes, de fagon a ce qu'ils

restent en bonne sante, dans l'immediat comme

a long terme . Ainsi, ceux qui ont le pouvoir et

la possibilite d'intervenir sont tenus d'agir en

respectant les besoins des autres et les limites

de tolerance de 1'environnement . En outre, il

faut veiller a ce que tons aient la chance de

profiter d'une vie de bonne qualite - education,

logement, possibilites d'emploi, services sociaux,

loisirs, securite, soutien collectif, lieux d'agrements

et qualite de 1'environnement .

Suivant le concept de 1'ecosysteme,

vous etes entierement nouveau san s

1'etre, c'est-a-dire que les molecules

constituant votre organ isme ont fait

partie d'au tres organ ismes et se

retrouveront ail leurs plus tard . En

ce moment meme, vos poumons con-

tiennent vraisemblablement an moins

une molecule de 1'air respire par tous

les etres humains qui ont vecu au cours

des 30 dern iers siecles; 1'air ambiant

que vous respirez actue llement servira

demain a un chevreuil, un touladi ,

des moustiques et des erables . Il en

est de meme de 1'eau, du soleil et des

mineraux. Tout cc que la biosphere

contient est partage en tre tons .

Christie, W.J . et al. 1986 . Contribution speciale stir le bassin

des Grands Lacs (Managing the Great Lakes Basin as a home)

Journal of Great Lakes Research 12(1) .
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RIEN WEST ISOLIE,

TOUT EST RELIE A

TOUT LE RESTE

Pour comprendre en quoi consiste un

ecosysteme, il est essentiel de bien voir que

chacun des elements qui le composent est relie

an reste . II nous faut donc examiner dans toute

son etendue le reseau de liens unissant les uns

aux autres les elements de 1'ecosysteme et les

ecosystemes entre eux, a savoir, Fair, le sol,

1'eau, la faune, 1'amenagement du territoire,

les collectivites, les activites economiques et

ainsi de suite . Nous en viendrons ainsi a com-

prendre pen a peu comment chaque parti e

du tout inElue sur les autres et subit leur influence

et nous pourrons mieux saisir la complexite de

1'ensemble . Par exemple, la pollution de 1'eau

clans le sectcur riverain de Toronto restilte d e

la combinaison, ou de 1'effet cumulatif, dune

multitude d'influences, depuis 1'amenagement

aux abords des cours superieurs des rivieres,

jusqu'aux apports de la Niagara a 1'ensemble du

lac, en passant par la gestion des eaux pluviales

clans les banlieues et 1'eptu ation des eaux usees

dans le secteur riverain .

En consideiant la ville conune un

ecosysteme, nous pouvons examiner 1'appro-

visionnement, les flux, la transformation, la

conservation et 1'elimination de I'energie et

de la matiere . Par exemple :

• Quels sont les apports d'energie, de matiere,

de capitaux et de main-d'oetvre clans

1'ecosysteme urbain ?

• Comment ces apports sont-ils transformes

dans la production de biens et de services?

• Quels sont Ies sous-produits de biens e t

de services rejetes : chaleur, pollution,

ordtures, etc . ?

• Comment ces rejets sont-ils traites? Par

exemple, les dechets resultant d'un

processus servent-ils de matiere premiere

dans un autre, on sont-ils tout simplement

evacues clans I'emironnement?

Cette analyse nous permet de determiner

comment reintegrer les acdVites humaines aux

processus ecologiques de fa~on a mieux exploi-

ter les ressources, reduire la production de

dechets et la pollution, accroitre le recyclage

et economiser 1'energie, des mesures qui

presentent des avantages non seulement au

point de vuc ecologique, mais aussi sur l e

plan economique . Notre conception de la ges-

tion de 1'environnement doit changer : an lieu

de reglementer et de corriger, il faut adopter

une demarche plus dynamique, qui vise a pre-

venir les donnnages plutot. qua les reparer

une fois le fait accompli . Il revient clairement

plus cher et il est moins efficace d'appliquer les

mestures anti-pollution quand les conduits sont

finis et de s'occuper des ecosystemes Line fois

qu'ils se sont deteriores an lieu de s'attaquer

an probleme a la source, avant, en fait, qu'i l

ne dc<<ienne un probleme .

Pour comprendre les relations mises

en jell dans tun ecosysteme, representons-

nous trois anneaux entrelaces : I'environne-

ment, la societe et I'economie . La plupart des

processus decisionnels en font toutefois des

entites separees, sans guere de consideration,

comme c'est le cas pour les effets qu'une

decision economique petit avoir stir les besoins

de la societe ou stir la qualite de 1'environne-

ment . Trop souvent, on accorde plus d'attention

aux questions economiques et sociales qua

I'emironnement.

Le deli a relever est maintenant double

comprendre les relations intervenant clans

I'ecosysteme et en retablir 1'equilibre .

II faut donc que les etudes et les plans

soient integres, c'est-a-dire qu'on y considere

les liens existant entre les elements economi-

ques, sociaux et ecologiques . II s'agit. Ia d'un

changement majeur par rapport aux processus

actuels, qui releguent generalement les questions

d'ordre emironnemental au second plan, dans

tm «chapitre vern, qu'on ajoute sans faire de

lien avec le reste .

11 est encourageant de voir les efforts

qu'on fait maintenant pour prendre ces liens

en consideration et s'orienter en consequence .

Par exemple, la notion de «ville saine» s'appuie

sur la constatation que la sante des citadin s
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Figure 1 .1 De la demarche traditionnelle a la demarche ecologique dans les decision s

Traditionnell e

depend de nombrcux facteurs qui vont au-

dcla des services de sante et des traitements

medicaux . Comme on I'esplique dans un

recent rapport de 1' Association medicale

canadienne ( 1991) :

Alors clue: dans les annees 1970, on

portait une attention particuliere a

1'effet du mode de vie personnel stir

la sante, clans les annees 1990, on s'est

aperp que le mode de vie collectif, avec

ses effets sur 1'environnement, petit avoir

de lourdes consequences sur la sante et le

bien-etre de chacun .

Il est de plus en plus clair clue notre sante

depend de la qualite du milieu social, physique et

economique on nous vivons ainsi que de 1'acces

pour tous aux possibilites qu'il offre : la «ville

saine» se definit comme une Ville con~ue, cons-

truite et geree de fa g on a cc que le milieu y soit

veritablement propice a la sante et all bien-etre de

chacun . Comme on petit le voir a la figure 1 .1,

cette definition suppose :

• un environnement propice a la vie

(humaine et autre), hospitalier et de

qualite durable ;

D 'emarche ecologiqu e

• tine economic equitable, durable et

sufflsamment prospere ;

• une structure collective acceptable pour

tous, juste et ouverte (Hancock, 1990) .

Depuis les annees 1980, Toronto contri-

bue de fa~on determinante a l'elaboration du

concept de la ville saine et a la diffusion de cette

approche clans le monde . Ln 1989, pour donner

suite an rapport Healthy Toronto 2000 (1988), le

conseil municipal creait le Healthy City Office

par une decision unanime, et lui donnait le

mandat de travailler en collaboration avec les

ministeres gouvernementaux et la population

pour ameliorer la qualite de la vie clans l a

ville . Se concentrant stir trois grandes ques-

tions, a savoir la justice sociale, la protection

de 1'environnement et le pouvoir de la collec-

tivite, le Bureau a mis sur pied toute Line varih6

de programmes concernant des questions

comme le logement a prix abordable, le jar-

(image en milieu urbain, 1'hygiene clans les

lieux de travail, l'alphabetisation, la reduction

de 1'usage de 1'automobile, le logement stir la

grand-rue, les rapports sur l'etat de la ville et

divers autres sujets .
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En considerant les relations entre 1'econo-

mie, 1'errvironnement et la vie collective d'un

autre point de we, les collectivites doiven t

voir clans la qualite de vie qu'elles peuvent

offrir un atout important pour attirer et retenir

les entrepreneurs, creer ainsi de 1'emploi et

s'assurer tine bonne assiette fiscale . An tableau 1 .1,

on petit voir comment la qualite de vie d'une

collectivite saine est determinee par une foul e

de facteurs, dont la qualite du systeme scolaire,

1'acces aux services de sante, les possibilites

economiques, la faible criminalite, les actit,ites

recreatives et culturelles, la proprete de 1'air et

de 1'eau et 1'abondance des espaces verts .

Alors clue les villes commencent a consi-

derer ce qu'une collectivite saine peut repre-

senter au point de vtte de la vitalite economique

et de la satisfaction des besoins sociaux, 1'entre-

prise privee entrevoit 1'interet de proteger

la qualite de 1'environnement . Par exemple,

clans Green Is Gold (1991), Patrick Carson et

Julia Moulden enumerent diverses raisons

pour lesquelles le secteur de 1'enu•eprise a

tout interet a devenir « ecologique», signalant

notamment :

• le «neo-traditionalisme» de plus en

plus affirme du consommateur, qui,

suivant des valeurs a la fois traditionnelles

et nouvelles, recherche les produit s

bien confectionnes, fiables et honnete-

ment presentes et reflechit sur les

consequences ecologiques et morales

de ses choix;

• le pouvoir de la population d'exiger

des industries non polluantes et le

syndrome du -pas dans ma couro clue

suscitent les installationsjugees indesirables

telles clue les decharges ;

• la reglementation gOUvernemen tale

plus s6v&e ;

• les avantages fondamentaux appreciables

dont on petit profiter en produisant

plus avec moins, en reduisant la produc-

tion de dechets et en luttant contre la

pollution .

Tableau 1 .1 Exemples d'indicateurs de la
qualite de vie dans une ville sain e

Indicateurs economiques
Revenu moyen
Possibilites d'emplo i
Diversification de la structure 6conomiqu e

Indicateurs sociau x
Acces aux services de sante
Acces aux services d'aide sociale
Possibilites scolaires interessantes
Installations culturelles et recreatives
Logement ad "equat a prix abordable
Criminalite et securite personnelle
Acces aux transports en commun
Approvisionnement en aliments ad"equat s

Indicateurs environnementaux
Proprete de I'air, du sot et de I'eau
Amenagement du territoire en consid'eration de s

processus ecologiques
Habitats naturels diversifies et sains
Brui t
Protection contre les inondations, I'erosion et

les autres dangers

Indicateurs esthetique s
Mod'ele d'urbanisme (architecture, paysage urbain et

espaces libres) attrayant et possedant un caractere
bien d'efini

Liens civet le patrimoine culturel et nature l

Indicateurs collectif s
Participation de to population aux decisions interessant

le bien commu n
Benevolat
Clubs philanthropiques, institutions religieuses, organisations

ethniques, associations de residents, groupe s
- naturalistes, etc .

Integration des administrations et des organismes
s'occupant des memes questions .

Source : adapte de I'Alberta . Environment Council of Alberta . 1988.

Longtemps, nous avons pense qu'il fallait

choisir entre emploi et environnement ; pour

certains secteurs deja en difficulte, la nouvelle

reglementation ecologique a ete la goutte qui

a fait deborder le vase. Toutefois, un nombre

grandissant d'entreprises, animees d'un esprit

plus realiste, tirent profit de leur «qualite ecolo-

gique»,1'exploitant tout a leur avantage pou r
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concurrencer les «dinosatres» qui refusent

de s'adapter . On en voit des signes evidents

dans les produits, les services et la publicite des

entreprises, depuis les fabricants de couches

jusqu'aux magasins d'alimentation .

Carson et Moulden soulignent que la

societe traite actuellement la nature comme

elle traitait le travailleur clans le siecle passe,

alors que les entrepreneurs ne consideraient

ni le coiu, ni les avantages que procure une

main-d'oeuvre en bonne sante et socialement

stable . Ainsi, nous negligeons souvent de prendre

en consideration les coius et les avantages que

procure un environnement sain, de qualite

durable, mais nous en faisons neanmoins le s

frais : diminution des ressources, disparition

d'especes de valeur, problemes de sante, rechauffe-

ment de la planete, pollution des cours d'eau,

fermeture des plages ou 1'eau est impropre a la

baignade et ainsi de suite . Heureusement, on

reconnait de plus en plus qu'il taut envisager

les couts environnementaux veritables de toute

activite economique .

Lescoitts environnementaux, c'est-a-dire

les couts de 1'equipement Ott des procedes neces-

saires pour se confonner a des reglements anti-

pollution Plus stricts, peuvent etre ajoutes aux

couts de production et ainsi transmis directe-

ment an consommateur . De meme,l'augmen-

tation des couts d'elimination des dechet s

peut s'accompagner d'une hausse comparable

du prix des biens et services. Par ailleurs, on

pent chercher de nouveaux debouches, de sorte

que les dechets d'une entreprise deviennen t

la matiere premiere d'une autre . On trouve

actuellement des exemples de recyclage clans

le secteur riverain : ainsi, les materiaux de

construction enleves an site de reamenagement

Daniel, a Etobicoke, qui sont recycles au lieu

d'aller an rebut, et le projet Harkow, ou Yon

propose de construire un centre de recyclage

clans le secteur industriel portuaire pour l e

tri et le retraitement de divers materiaux de

construction .

Le coin veritable d'un service pent

etre masque par diverses subventions . Par

exemple, en Ontario, le prix de 1'eau dans

les villes ne represente que 65 p . 100 du cout

de la distribution de 1'eau, de 1'epuration des

eaux usees et de la gestion des eaux pluviales ;

le reste est convert par des subventions pro-

vinciales, les impots fonciers et les frais de

lotissement.

It taut en ouu•e beaucoup d'argent

pour remplacer et moderniser l'infrastructure

desuete afin d'avoir un environnement dune

proprete qui satisfasse aux a•iteres aciuels .

Dans son rapport de 1991, le Comite consulta-

tif sur la strategie municipale et indusu•ielle de

depollution (MISA) de la province de l'Ontario

conclut que 1'amelioration des services muni-

cipaux d'alimentation en eau et d'epuration

des eaux usees couterait en realite quelque 250 $

(ce qui reste de beaucoup inferieur aux couts

energetiques moyens d'une habitation typique)

phuot que les quelque 70 $ par personne par

an qu'on paye actuellement. La facturation du

cout reel presente un autre avantage : le consom-

mateur, connaissant la valeur reelle des services

fournis, est plus enclin a economiser 1'eau et a

surveiller les polluants .

Au moment oit nous nous engageons

clans un systeme economique qui exploite

davantage la technologie, nous avons plus que

jamais la possibilite d'instaurer des normes de

qualite et de dturabilite superieures en matiere

d'environnement clans des secteurs tels que

l'informatique, 1'electronique, 1'instrumentation ,

T. !P un des dilemrnes de la perspective

du «developpement durable- vient

modernes out si bien su elim iner dans

nos societes les risques de manclue

de nourriture, de produits manufac-

tures et de services, que cc sont le s

terres, Fair et.l'eau^propres quisont

deventts rares .

Emirunncrncnt \lanitoba Non date . Discussion lwper : harness-

ing ilia rkrtforces to S upmtlhe environment. Winnipeg

1 Em6unnementManitoba :
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Financement de I'amelioration des cours
d'eau et du secteur riverain

Augmentation du prix
de I'eau 51 %

Augmentation des
impots .

Aucune des solutions
proposees ci-dessu s

Ind'etermine(e)/les deux
solutions/I'une ou I'autr e

Aucune opinion

23 %

15 %

7 %

4 %

La moitie des personnes interrogees dons la region du Grand Toronto
ant dit dire favorables a une hausse du prix de I'eau qui servirai t
a financer I'amelioration des cours d'eau et du secteur riverain
de Toronto.

- Source : Environics Poll . 1991 .

les fournitures sanitaires et medicales et

les communications . Comme on I'explique

dans tin rapport recent The New ,Big Picture,

(Nuala Beck & Associates, 1991), il sera dore-

navant beaucoup plus facile et plus efficace de

prendre en consideration les consequences

ecologiques probables dune activite dans ces

secteurs que de garder la methode actuellement

appliquee a la plupart des industries, a savoir,

tenter de reglementer leurs activites et, Line fois

que celles-ci sont bien implantees, reparer les

torts qu'elles causent.

Dans Competitive Advantage of Nations (1990),

Michael Porter conclut que la protection de

1'environnement petit etre profitable pour les

economies nationales . Ses travaux montren t

clue les pays aux exigences les plus strictes en

matiere environnementale sont souvent parmi

les plus gros exportateurs des produits vises;

selon lui, la reglementation, lorsqu'elle est

adequate, c'est-a-dire qu'elle vise la prevention

plutot que simplement une reduction de la

pollution ou la depollution, peut aboutir a des

innovations appreciables et ce, tant au point de

vue environnemental que financier : les entre-

prises sont ainsi encotn-agees a mettre au point

des produits moins polluants ou plus rentables

sur le plan de 1'utilisation des ressources, produits

qui representent pour elles des economies et sont

tres apprecies a 1'etranger.

LA DURABILITE

La durabilite est l'un des autres ele-

ments cles de la demarche axee sur 1'ecosys-

teme, car pour obtenir un resultat durable, nous

devons trouver des moyens qui durent pour

assurer la sante, la conservation et 1'equite :

nous devons accepter que la Terre n'est pas

1'heritage que nous out laisse nos ancetres ,

mais plutot un bien que nous empruntons de

nos petits-enfants.

Dans la culture mohawk, ce principe est

bien integre an processus decisionnel, celui-ci

faisant inten-enir tin representant de la septieme

generation, c'est-a-dire, une personne chargee

d'examiner les decisions envisagees aujourd'hui

du point de vue qu'auraient les descendant s

de la septieme generation . Dans tme telle optique,

les decisions des administrations municipales

(entre autres) devraient etre etudiees en fonc-

tion d'un cadre temporel depassant les habituels

trois ou cinq ans du terme d'un politicien et

meme les 10 a 20 ans qu'on prevoit generalement

dans les plans officiels .

La notion de durabilite a recemment

gagne en popularite grace a la Commission

mondiale sur 1'environnement et le develop-

pement (Commission Brundtland) . La Commis-

sion a conclu que pour resoudre les problemes

associes au developpement mondial, soit la

pauvrete, la faim et la maladie, tout en luttant

contre ]a deterioration de la biosphere, l e

seul moyen est de pratiquer un developpe-

ment economique ecologiquement durable,

c'est-a-dire un developpement qui reponde

aux besoins du present sans compromettre la

capacite des generations futures de repondre

aux leurs .

Dans le rapport qu'elle a remis a 1'O\'U

en 1987, la Commission Brundtland fait etat

de reactions de routes sortes, se manifestan t

par une prise de conscience de plus en plus pro-

fonde des problemes sur les plans international ,
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national, provincial et local, tout au moins en

paroles : les discours, les articles, les livres et les

rapports foisonnent . Certes cc sont la d'impor-

tants signes precurseurs, mais comme tels ,

ils n'apportent aucun

changement . Le

changement ne peut en

effet se mesurer qua ce qui

est reellement accompli .

II ressort que nous

faisons des progre s

bien modestes (par

exemple, le recyclage

des ordures menageres) en regard des change-

ments profonds qu'il faudrait realiser (en faveur

d'un mode de vie moins axe stir la consommation) .

Si tous s'entendent generalement pour

dire que la durabilite est un caractere essentiel,

aussi bien sur le plan mondial que national,

provincial et municipal, on s'accorde beaucoup

moins lorsqu'il s'agit d'en dormer une defini-

tion et de decider comment la concretiser .

Certains ont laisse entendre que la Commission

Brundtland est restee intentionnellemen t

vague a ce sujet, estimant que le meilleur moyen

d'attirer 1'attention mondiale sur ces nouveaux

imperatifs etait d'imposer 1'idee qu'on peut

avoir le beurre ((1eveloppement economique)

et I'argent du beurre (un environnemen t

sain) .

On a toutefois omis de decrire certaines

des consequences penibles du developpement

durable . La Commission Brundtland a propose

d'accelerer la croissance economique, tant dans

les pays industrialises que dans les pays en deve-

loppement, pour elever le niveau de consom-

mation des pays plus pauvres . Ce qui West pas

considere ici, ce sont les changements fonda-

mentaux qu'il faudra apporter a notre mode

d'utilisation de 1'energie et de la matiere pour

que les processus ecologiques et les ressources

de la biosphere suffisent a maintenir partout

stir la planete le niveau de vie du monde

industrialise .

L'etude du fonctionnement des ecosys-

temes nous permet de connaitre les limites de

la biosphere . Les etres vivants ont besoin en

permanence d'energie, d'eau et de substances

nutritives . L'eau et les elements nutritifs (notam-

ment le carbone, 1'azote et les mineraux) suivent

un cycle dans 1'ecosysteme : ils sont utilises ,

Le developpement economique

ecologiquement durable repond au x

besoins du present sans compromettre

la capacite des generations futures

de repondre aux.leurs .

emmagasines, transfor-

mes et reutilises encore

et encore . L .'energie, par

contre, est fournie par

le soleil et se dissipe

graduellement a la

faveur des echanges

energetiques qui

s'operent d'u n

organisme a 1'autre dans la chaine trophique .

La croissance des ecosystemes est donc limitee

par la quantite de materiaux disponibles et

I'apport d'energie solaire .

Quant aux systemes economiques, ils

s'appuient souvent sur des sources d'energie

non renouvelable (petrole, gaz et charbon) .

Les matieres utilisees ne sont pas constamment

recyclees et finissent comme polluants dans 1'air,

I'eau ou le so] ou clans les amoncellements de

produits de consommation mis au rebut dans

les decharges. Un surcroit de pression s'exerce

ainsi sur les ecosystemes, leur productivit e

et leur fonction de soutien vital s'en trouvant

reduites .

Il serait peut-etre utile d'examiner

davantage les notions conjointes de croissance

et de developpement : si la croissance quanti-

tative infinie est impossible, il faut tendre vers

une forme de developpement qui apporte

« un changement qualitatif clans un systeme

economique sans croissance materielle, en

equilibre dynamique avec 1'environnement»

(comme le decrivent Herman Daly et John Cobb

(1989) dans For the Common Good) . En d'autres

mots, il faut conserver le capital naturel, c'est-a-

dire les forets, les terres agricoles, 1'air e t

I'eau propres et les mineraux, pour ne vivre

que des interets . La chose parait simple,

mais pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'un

changement foridamental se soit op6i-6 clans

la societe, que notre mode de vie ne soit plus

base stir la consommation, mais sur la con-

servation, que nous consommions moins e t
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Disposition de changer de mode de vi e

Relaflivementr
disposes 32 f ;

Pas tellement

Tout m fait disposes
e4/o

~

/ / \ Au¢une opinio n

disposes aucunement 1 ~2%
dispose s
1 %

Pres des deux tiers des residents de Ya rigion du Grand Toronto
interroges Ions d'un sondage se sent dit t~taut ® fait disposes> a
changer profondeument lour mode de vie pour tontrihuer n
I'instnutotrion d'une economic etologiquemen cNurahle, I"autre
tiers s'est prcanotrte Krelatiwement disposes a faire do tels
thongements.

Soul cc : Environics Pa11 .1991 .

tiachions firer meilleur prolTt de ressources plus

lllnitecs .

En quoi ces questions touchent-ellcs les

residenns de la region du Grand Toronto ?

Pu erGriiircrnrcnt, e.n taut clue coh,rhirants

des autres etres %~4artts dc ia biosphere, Lions

tlevous veill e r a cc que les actisites ct, le mode

de vic des re°sidcrrts de la region crrnnibl.uent an

caractere de durabiliti& it 1'6cluelle mondiale . Phis

dc 9 0 p . 1 00 de in population de In region d u

anti 'in onto hahire en region urbaine . A.

I'ccYtelle de in plan kc, in sitraat on CSI in mi. : Ves

villes, grandes et petites, regroupertt pres du la

n oitie de in population mcindiale ; dans les pays les

plus riches, plus rTc 7017 . I 0t) de la popnlatinn est

urbainc . 11 est do?ac raisonnable d'alftrmer quc lc5

activites nrbaines ant un effet cumulatif a 1'echelle

de la plant^te ainsi quc clans ]cut- roisina~e imme-

diat. C:ette influence plauctaire restilic (it, la

prorluction alimerntaire pour l'exlaortation, du

transport dcs produits alimcntaires, du transport

de 1'energic ct cle In matike, et enfin de in pollu-

tion de t'air et de I'e~ru, tacit locttlcment quit

distance . On en a la preuve dans le transport ~

longue distance des prylluants atmospheriques ,

la destruction de Dafor~t troprcale,l'a ncnuisemertt

de la couche d'o.zone et l'effet,de serre.

1)cuxi6mecnent, en rant quc residents d e

in bioregion du (,rand Toronto, irons devons

nuns inter roger stir les points suiwants :

• Jusqu'a quel point 1"econorrliie, In milictJ

natureI et In qualite de la in sont-ils durables

chez nous ?

•Qtticlles sont le,, corri.ltttions pruE)able~ entr e

•

la croissance cdentio ;raphique, les te.ndances

econombques et la qualite de E'envi .ron-

nement dans 1'atcnir?

Ayer I'augmentation de la populatio n

de In region, sera-til possHe de conserver

I'actuelle clnahte de v ic, sans parler dc

1'arneliorer:

• Gomment les activites eeonomiqttes

intlueront-elles Stir I'UtiliSiWOII Cie hi

inati~rc et de 1'cner;ic. ct star In production

de polltaants et de dechets ?

C)uelle est Ia capacite de tolerance dc la

hiore,auern, concernarn la population

hturraiffrc cl la taurnc ?

OueVles soot les limites naturelles dc I'i,coa

s~steme,~usqn'a cluel point petit ii soutenir

et tolerer ins rrcti~iti~s burnaincs ?

Si Nil en_jlzqe aux .signcs d'~puisernent

dej,,)i mauifestt•s dans la bio .region du Grand

Toronto, it sernblerait que, si tes tendanees

actuelles se maintiennettt, In sante de 1'ensi-

runnement, U. conamie em la qualit~ cle vie

sont loin d'etre durables . ii est dunce elair qu'il

1`attdra dorenwtant des strategies et des plans

clabores dans non peispective de durzthilite

ehploree honneternent et ~ fond ct a17o7-6e.

clans ttn esprit constructif .

COMPRENDRE L''INl'ERA C 'T'IiDN

I,cs hcrsystenms peuvcnt s'etudaer a cliff =

entcs ichcllcs : la plus =rarade . cvidemment,

est celle de in biosphere . Cie systhrne, pr"krhquc-

rnent en vase cti'os, cst constittue dune atmosphere,

d'etrti, de cnrineraux„ dc tcrre ct d'organismes
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vivants . Toutefois, comme tous les ecosystemes,

la biosphere n'est pas veritablement un systeme

autonome : cue a besoin de I'energie solaire

et subit ]'attraction du soleil, de la lune et des

planetes . Elle comporte de nombreux ecosys-

temes en interaction . Comme on peut le voir

A la figure 1 .2, les bassins hydrographiques de.

la region de Toronto font partie de la bioregion

du Grand Toronto, qui elle-meme fait partie du

bassin des Grands Lacs, qui lui-meme fait partie

du bassin versant du Saint-Laurent et ainsi

de suite .

Les processus ecologiques ont entre autres

caracteristiques de rarement correspondre aux

limites fixees politiquement, comme celles des

municipalites . Vu les interactions nombreuses

entre les ecosystemes, il est impossible de vrai-

ment delimiter ces derniers, mais en pratique,

on contourne cette difficulte en etablissant des

limites naturelles d'apres des elements comm e

les systemes hydrographiques, les formes de relief,

la vegetation et le climat.

Commc on Pa deja explique, la Commis-

sion royale a defini la bioregion du Grand

Toronto d'apres des limites naturelles : 1'Escarpe-

ment de Niagara, la Oak Ridges Moraine et le

lac Ontario . Les terres et les eaux de cette

bioregion presentent des caracteres climatiques

et ecologiques tres semblables et les quelqu e

60 bassins versants qu'on y denombre sejettent

tous dans le lac Ontario. La plus grande partie

de la region se trouve maintenant dans I'orbite

economique de Toronto et dans les limites de

deplacement des banlieusards ; de ce point de

vuc, c'est notre chez-nous, l'ecosysteme dans

lequel nous habitons, nous travaillons et nous

nous divertissons .

Si l'on se represente la bioregion

comme un tout, on voit mieux l'interdepen-

dance et les liens qui existent entre ses divers

composants : entre la ville et le milieu rural,

Ies processus naturels et culturels,l'eau e t

la terre, les activites economiques et la qualite

de la vie .

Comme 1'explique Kirkpatrick Sale (1985)

cans Dwellers in the Land, il faut d'abord con-

naitre la bioregion : la geologie, les sols, le

Figure 1 .2 Les ecosystemes
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cliniat, Les animarlx, IN plantes et les interactions

entre 11lornme et ces divers cl~mcnts . Queps

processus rratt,urels inten•rentlent, QueV, facteurs

tiont essrntiels ii Ea sulAre de la ftunc' Com-

nlent 1'hornrrne a-Q-il influe sur lc p1 occs,U

ttiaturels et quelles sont ses interactions avec la

Et.uzrc? Quc11c csfl I'histoure des rvrligenes ha .bi-

tant ces heux-d Quc petit nous apprendre sur

nous-memes 1'histoire de la colonisation et du

deVeloppernent de la region' Ell WaU(ICS 11104S,

quelle cst la dr-naanique de la bioregion clu

Grand Toron to et comment se distinguc-L-ellc

des atatres a-egions %

Cette r~llexion avive notre sentiment

d'apparlenance a un lien, d'v awir des racines

cl d'i•lre cu con tact ac cc le passe, He nous

permel ausai d`e+.ahrer ce qrye nous asons perdu

et ce que nous risquons de perdre, a moins quc

nous prenions dorenavant nos decisions en

consid~rant le verirable potentiel nttnurel et

cuIt2lrcl dar la ri•gion .

i\otts somrnes tous <des habitants

de la terre,>, que notre famille soit etablie

dans la region depuus des siecles on que notts

s ovorls arrives it une t'-1?oq41e relat0'delnen t

recente, et nous avons tons besoin dun contac t

Passibilh d`inst aurer une economie
ecologiquernent durable

Proba b le
43 %

Ind"eGermines/
aucune opinion
3%

Tout a
fait i mprob a b le
5 %

Les residents de la region d u Grand Toronto inierroig6s lots Tun
s®ndaige se sont diC optimistes quart aux possi6ilines d'instourer dons
les dix prochaones annees une economic ecodogiq uement durable.

5ource : Emvironics Pal 1- 1991

veritable et quotidien avec la nature . Plus nous

compvendron .s la hioregion o6 nous ttvons,

plus n .otirs la percewrons corrlme notre ,cllez-

nous» et plus nos decisions et notre compor-

2cmenr s']tarvroniscront avec ses qualitcs

particulieres, ses richesses et ses fragilites .

I)ans Out of pl, e ( 91)q i1}, Michael T1oug h

se penche stir 1`horraoverueust-Ition des tie iv urbaius

et sur la disparition de 1'identite regionaDe qui

s'cntiuit . ticlon Iui ,

. . . t ;tn visiteur a qui Yon ferait faire Ic tour

du monde en tapis volant pour le deposer

linalement dnns les banlieues de Toronto,

de Bournemouth on de Chicago attrait

prohahlerruent de la rliCliculte a (lire rni il

se irouve .

Depuis Da lleuxieme Gut-ire niondiale,

1'r.Id3anisaLion a atteint un rvthnre et unc anlplcur

encore jamais vus, souverrt an rnep-a.s du carao-

tere natureV et culturel particulier des helix

touchcs . Des paysages nattlrcas sont fragmcrntcs,

la ville et la campagne sont indistirtictes et I'ttni-

furmite est la norme pour les autoroutes, le

lotissement, ]es centres conumcrcLaux et 1'amc-

magenlCnt 11YLeane .

Bon nombre des am6nagements realises

dams la hior~,gion du Granrl'1'oronto rl .epuis la

fin de la gum-re ne ren.dent riff du caractere

naturel et historique particulier a la region,

t?rmant plutwat des paysages que Ion retruuve

pttrtotad.

Nous devrions plutot exploiter 6e veri-

table potentiel de la huoregion pour amena-

ger urt plus grand rlombre de lieux distincts,

rernarqrr.ables et ag•r~ables . A cette fin, il

nous serail utile de mieuzx connaiQre Les eVe-

rnents naturcls dc la biorcgion, Ics prornon-

doires et les plages du lac Ontario, les falaises de

G'Escarpemenr de Niagara, Les, collines dc Da

Oak Ridges ;vlorairae, les vallees Iluviales des

cours d'eau et les marais qu'on trouve a Icur

enlhouchln-e ; iI senait [)on, aussi, de savoir

cornrnent, ils se sont formes et aIluels processus

its sont sournis .

.A`ousdevons aussi prUEitzr (IC' la lc ~.ou

que nous enseigne 1'histoire des indigenes et

des pionniers (lout temoignent nos carapagrties ,
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(ette ville pourrait etre n'importe quelle ville de I Amerique du Nor d

nos vieux quartiers, nos ports et nos installa-

tions industrielles . Tous ces temoins, et bien

d'autres encore, nous rappellent que nous

avons un passe riche, fa~onne par 1'interaction

des gens entre eux et avec leur milieu . Il nous

est maintenant possible de conserver ce qui

s'est rendu jusqu'a nous, de restaurer ce qui

s'est deteriore et, avec suflisamment de pre-

cautions, de transmettre cc patrimoine aux

generations futures .

Les vues sont importantes et utiles dans

1'evocation d'un sentiment d'appartenance

car elles contribuent a definir le paysage et lui

donnent du caractere . Elles peuvent etre natu-

relles ou avoir ete creees au fil du temps par

1'homme, qui batit les villes et modifie les

paysages. II se peut qu'au contraire 1'homme les

fasse disparaitre ou les endommage s'il n'en tient

pas compte dans ses projets d'amenagement ou

de reamenagement .

Par comparaison aux autres grandes

villes canadiennes situees au bord de la mer

ou d'un cours d'eau telles que Halifax,

Vancouver et Ottawa-Hull, les Torontois de

1'epoque moderne n'ont pas accorde autant

Cest a 1'echelle regionale que la

conscience ecologique pent vraiment

s'epanouir, que les citoyens peuvent se

voir comme la cause d'un effet environ-

nemental; a cette echelle, les questions

ecologiques ne relevent plus du domaine

de la philosophie et de la morale, mais

tiennent plut6t de 1'immediat et du per-

sonnel . Personne, tout bien considere,

ne decide de polluer et de detruire les

systemes naturels essentiels a sa vie et a

sa subsistance apres avoir vu clairement

les consequences de ses gestes ; personne

n'epuise sciemment les ressources qui se

trouvent sous ses pieds et sous ses yeux

apres avoir compris combien elles sont

precieuses, necessaires, vitales ; personne

n'extermine des especes apres avoir vu a

quel point leur presence est importante

dans la dynamique de l'ecosysteme .

Sale, K. 1985 . Dwellers in the land.• the biaregional vision . San
Francisco : Sierra Club .
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d'importance qu'ils auraient pu aux vues

qu'offre leur territoire public . A Halifax, les

vues entre la Citadelle et la mer font 1'objet de

directives tres strictes . A Vancouver, on protege

jalousement les vues dormant sur 1'eau et sur

les montagnes . Ottawa-Hull regit les vues du

Parlement depuis la rive opposee de 1'Outaouais

et limite la hauteur des immeubles du centre-

ville pour que rien ne bouche la vue de la Tour

de la Paix .

Ces mesures n'ont pas que des fins sym-

boliques : elles permettent de proteger et de

conserver le caractere unique de ces villes et

influent sur la forme et la structure urbaines

avec une force comparable a celle des elements

naturels ou de la configuration des routes et des

pates de maisons .

On 1'oublie souvent, mais les vues du

secteur riverain sont au nombre des elements

qui contribuent le plus puissamment a creer

une impression marquante du Grand Toronto .

Cette vaste etendue de ciel et d'eau nous

donne des vues sur les baies, depuis le rivage,

d'un bateau, des iles et des peninsules, e n

Un lieu inoubliable, au raractere remarquable, Kensington Market

plus d'un tableau complet du secteur riverain

a vol d'oiseau . Ce panorama change sans

cesse : le temps, le moment de la journee ,

]a saison changent toujours, si bien que

1'ambiance, les couleurs et la lumiere ne sont

jamais les memes.

Les monuments, tels que le lion

qui marquait autrefois 1'entree du Queen

Elizabeth Way 53, maintenant installe pres

de la riviere Humber, ou la Princes' Gate ,

qu'on peut voir a la Canadian National Exhibition,

peuvent etre importants dans la composition

d'une vue et contribuer a caracteriser un lieu .

Ils commemorent un evenement, marquent

un lieu ou representent une interpretation

historique . Malheureusement, nous avons

eu tendance a negliger leur importance et

leur potentiel pour la caracterisation des

lieux .

Certaines municipalites du secteur rive-

rain du Grand Toronto ont pris des disposi-

tions speciales pour exploiter les vues du lac ;

c'est le cas a Burlington avec le programme

Windows-on-the-Lake . Dans I'ensemble, toutefois ,
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la formulation des politiques d'urbanisme,

des directives sur la conception des amenage-

ments, des conditions d'approbation des

projets et les autres modalites devraient

mieux rendre compte de 1'importance des

vues qui donnent un caractere particulier aux

espaces riverains .

~Apres avoir fait le tour des caracteris-

tiques distinctives de la bioregion et determine

comment elles peuvent nous etre utiles pour

proteger et ameliorer le caractere particulier

et diversifie de la region, afin de nous mena-

ger des lieux d'habitation, tie loisir et de

travail de meilleure qualite, it est bon main-

tenant de considerer 1'economie de la region

et la necessite de tenir compte du potentie l

et des conditions locales et regionales en

les pla~ant clans le cadre national et

international.

Comme 1'explique Meric Gertler dans

le document de travail Toronto: The State of the

Regional Economy (1990) qu'il a prepare pour

la Commission, it est possible d'elaborer des

strategies economiques regionales pour la

region du Grand Toronto, en tirant partie des

avantages existants . On pourrait y examiner les

biens et services locaux, an point de vue quan-

titatif et qualitatif, de meme clue les ressources

locales, en particulier la main-d'oeuvre et 1'infra-

structure . La demande locale est essentielle ,

car elle permet aux entreprises d'etre concunren-

tielles clans d'autres regions et d'autres pays : it

semble que les exigences et le raffinement du

consommateur local soient un aspect fondamen-

tal de ce qui rend 1'entreprise concurrentielle

ailleurs . La concurrence locale entre les entre-

prises d'un meme secteur stimule egalement

l'innovation et la recherche de produits supe-

rieurs . Enfin, comme I'experience de Ne w

York le montre, pour assurer la prosperite

economique, it est primordial de conserver

une qualite de vie elevee, c'est-a-dire, un environ-

nement sain, un logement approprie, des services

sociaux de qualite, des activites r6cr6ativeS, Line

education de qualite et ainsi de suite .

Malgre tout, aucun gouvernement n'a

la responsabilite de surveiller et d'influencer

I'evolution economique de la region comme

si celle-ci etait one entite integree . Plus grande

que toutes les entites municipales ou regio-

nales du secteur, la bioregion du Grand

Toronto est cependant plus petite que le

niveau suivant clans 1'echelle administrative,

soit le gouvernement provincial . Or, malgre

son importance clans 1'economie canadienne,

ni le gouvernement federal, ni le gouvernement

de 1'Ontario ne lui accordent 1'attention et le

soin necessaires pour qu'elle continue de remplir

son role .

L'INTEGRATION DES

PROCESSU S

Dans son rapport, la Commission mon-

diale stir 1'environnement et le developpement

(Commission Brundtland 1987) signale qu'il y

aurait lieu d'apporter des changements majeurs

a noire fa~on de mener les entreprises et estime

urgent d'integrer les processus decisionnels

touchant 1'environnement au processus deci-

sionnel economique . Comme la Commission

royale, elle affirme en conclusion clue la dura-

bilite n'est chose possible que s'il s'accomplit

one revolution dans nos esprits et noire orga-

nisation institutionnelle . 11 faudra surmonter

un grand nombre d'obstacles poses par des

usages bien implantes pour nous sortir de la crise

ecologique et economique clue nous traversons

actuellement .

Le passe est important : il nous

revele notre origine, notre etat actuel

et notre devenir . Le'milieu bati, les

batimernts, les quartiers et les paysages

d'interet historique, architectural e t

culiurel nous servent de reperes, nou s

relient atm passe commun et nous

apportent stability mentale et physique

dans iui mondc en evolution rapide .

Grope dc travaiI cmr les p;u'es, distractions et amenagemen ts

puhlica . .1989 . Parrs, Aistradions et anaenagernents fni blics. Toronto :

Gonlnli~sion iav:desiir Iavenir du secteur riaerain de Toronto:
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La mise en oeuvre d'une demarche axee

stir 1'ecosysteme, et la regeneration economique

et environnementale qui s'ensuivrait, se heurte

entre autres a deux obstacles des plus resistants

la rigidite de la bureaucratic et la fragmentation

des competences. Ensemble, ces deux facteurs

out pour effet de paralyser une grande parti e

de nos systemes d'administration et font qu'il est

difficile, voire impossible, de prendre des decisions

eclairees et integrees .

An risque de nous repeter, precisons quc

pour anaeliorer nos decisions, nous devons changer la

fafon dont nous prenons nos decisions ; de no s

jours, etant donne la nature

multidisciplinaire, pluri-

sectorielle et multiadmi-

nistrative des problemes

environnementaux

et economiques ,

it faut un fit conducteur

dans I'ensemble de disci-

plines, de secteurs et d'administrations qui

influent sur la situation . Il est possible de creer

de nouvelles institutions pour relever ce dell :

10 tables rondes provinciales, deux tables rondes

territoriales, une table ronde nationale et des

centaines de tables rondes municipales nous

le prouvent. La table ronde, bien qu'on com-

mence a peine a y recotn-ir, a deja fait ses

preuves comme moyen de concertation : grace

a des formes novatrices de processus decision-

nels par consensus, elle permet de reunir des

personnes pronant des points de vue differents

pour leur dormer la possibilite de discuter

et de surmonter leurs divergences d'opinions .

Les organismes consultatifs, commissions et

groupes de travail peuvent aussi etre porteurs

de changement et contribuer a 1'assouplisse-

ment des institutions . Des catalyseurs comme

peuvent 1'etre les tables rondes out parfoi s

une influence determinante sur la naissance de

partenariats entre differents secteurs, entre les

institutions d'un meme secteur et entre les

administrations .

Pour remplir son mandat, la Commission

royale a joue un role de catalyseur, favorisant le

changement de notre fgon d'etudier, d'elaborer

et de mettre en oeuvre les politiques visant la

durabilite clans les secteurs riverains, les villes

et les regions; son cheminement pourrait peut-

etre en eclairer d'autres . En fait, tout an long

du travail de la Commission, beaucoup se

sont interesses a nos methodes et certains

out commence a en appliquer ; certains aspects

de notre travail pourraient peut-etre se reveler

utiles ailleurs (avec des ajustements, toutefois, la

region et les circonstances etant differentes) .

En vertu de son mandat, le commissaire

etait tenu de consulter de maniere approfondie

toutes les parties concernees et de s'efforce r

Si nous voulons ameliorer nos decisions,

nous devons changer la favon dont nous

prenons nos decisions .

d'obtenir 1'accord des

organismes vises par ses

recommandations . Dans

le travail de recherche

et d'analyse que necessi-

tait son mandat, it s'est

servi d'une conception

multisectorielle et a

beaucoup fait pour qu'on donne suite a ses

recommandations . La Commission a ainsi pu

apporter des changements et contribuer a

secouer 1'inertie a laquelle elle s'est heurtee .

Ses activites de mandataire se regroupent

comme suit : liaison entre les ressources, soutien

des processus, role de catalyseur et recherche

de solutions .

LIAISON DES RESSOURCES

Dans la conception multidisciplinaire ,

multiadministrative et multipartite qu'elle a

appliquee, la Commission a mis en liaison des

organismes, des organisations, des niveaux

gouvernementaux et des individus, qui, parfois,

n'avaient jamais travaille ensemble, voire, ne

s'etaient jamais rencontres .

An cours des trois annees de son exis-

tence, la Commission a cree 16 equipes pour

la preparation de ses rapports, choisissant tou-

jours les membres dans des secteurs, domaines

et champs d'interets differents : les promo-

teurs immobiliers se sont mis a parler ave c

les ecologistes, les techniciens de la circula-

tion avec les architectes paysagistes, les scien-

tifiques avec les militants de la region et le s
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Figure 1 .3 Comparaison des processus decisionnel s

Fragmentation

municipal public

ti
autres interets provincial

regional

Table ronde

president

municipal I Processus d e
prise de decisio n

regiona l

Source : Barrett, S., et Kidd,1 .1991 . Voies multiples : vers une demarche axee sur I'ecosysteme : un rapport des phases / et ll dun examen environnemental de
fast Bayfront du sedeur industriel portuaire . Publication no 11 . Toronto (RFSRT.

fonctionnaires du gouvernement federal avec

les representants des villes. Dans bien des cas,

cc mode de travail a abouti au consensus, a

la confiance et a la creation de partenariats

qui auu-ement n'auraient pas vu le jour . En

outre, les liens forges entre les personnes

mises en contact se sont parfois etendus a

leur reseau, leurs collegues, et un partage

de valeurs, d'informations et de ressources

s'en est suivi .

Si les equipes mirltipartites ont reussi

leur travail, c'est-a-dire la preparation de docu-

ments d'etude resumant 1'essentiel des consul-

tations, c'est parce qu'on a invite les participants

a mettre de cote les interets des organisations

dont ils emanaient. 11 s'agissait pour eux de

transmettre le point de vue de leur organisation

sectorielle, mais non de la representer . Nombre

d'entre eux ont trouve clans cette formul e

une liberte qui leur a permis de mettre de cote

les considerations territoriales, de se degager

des anciennes fa~ons d'aborder les problemes

et de voir ceux-ci en fonction de nouvelles

donnees, avec un regard nouveau, dans une

nouvelle perspective . Les 15 rapports des groupes

de travail et les 14 documents techniques prepares

independamment de la Commission etaient

empreints d'une grande creativite, mais ils

n'en etaient pas moins ancres dans la realite,

car chaque position on recommandation

formulee a subi I'epreuve de la faisabilite et

de 1'acceptabilite .

FACILITER LA BONNE MARCHE

DES PROCESSUS

Simplement par ses -bons officeso, la

Commission a souvent pu debloquer un pro-

cessus qui s'etait arrete ; ici, en creant un comite

de direction, la, en convoquant une reunion ,

l'a encore en jouant le role d'animateur (et

parfois de mediateur), la Commission a pu

analyser les divers aspects de la situation et

favoriser le changement, faisant ainsi eclater

le carcan administratif qui existait de longue

date . Etant donne qu'elle n'avait qu'une fonc-

tion consultative, qu'elle n'enlevait le pouvoir

d'aucune des administrations concernees et

queue etait temporaire, elle a pu eu•e un inter-

mediaire honnete clans une plus grande mesure

que ne 1'aurait ete un organisme permanent

investi de pouvoirs par la loi .

De par l'usage qu'elle a fait des audiences

publiques (voir 1'introduction), la Commission
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en a facilite le processus : en veillant a ce qu e

les audiences soient informatives et se deroulent

dans un esprit amical, elle a favorise une com-

munication ouverte, de sorte qu'il n'a pas ete

necessaire de recourir aux avocats . La libre

circulation de 1'infonnation a ouvert de nom-

breux processusjusque la restes exclusifs ; plu-

sieurs groupes out exprime leur satisfaction

d'avoir la possibilite de formuler leur poin t

de vue dans leurs propres termes, dans le cadre

d'un debat ouvert .

Souvent, la population est consultee soit

trop tot, soit trop tard : trop tot lorsqu'aucun

document n'a encore ete produit sur les points

essentiels de la situation et stir les options qu'on

pourrait envisager ; trop tard lorsque presque

toutes les decisions sont deja formulees, ce

qui donne aux citoyens 1'impression qu'on les

consulte pour les apparences . Toutes les audiences

publiques de la Commission s'inspiraient des docu-

ments d'etude prepares par les representants des

diverses parties concernees .

La « famille » de representants et de

parties interessees qui ont regulierement suivi

les activites de la Commission a ete tenue au

courant par toutes sortes de moyens, dont le

Bulletin n'etait pas le moindre . Cette publication

maison, produite a 1'ordinateur a peu de frais,

s'est revelee efficace pour faire connaitre la

Commission, ainsi que d'autres groupes, a

tons les participants . A la fin du mandat de la

Commission, la liste de diffusion comportait

plus de 7 500 noms .

EFFET DE CATALYS E

Les commissions royales ont le droit,

mais non l'obligation, de rester independantes .

Souvent dans le cours de I'elaboration de ses

recommandations, la Commission a presente ses

projets aux organismes que ceux-ci visaient, dans

bien des cas avec 1'aide des membres d'un groupe

de travail, pour ensuite travailler a la defens e

de ses positions .

Au debut, cette methode active et inter-

ventionniste etait loin de rallier les nombreux

organismes et organisations speciales qui pren-

nent part a t'administration de la region . La

deuxieme annee, toutefois, la plupart en etaient

venus a considerer cette formule comme un moyen

de briser les contraintes paralysantes qu'imposait

tine bureaucratie fragmentee .

Les rapports provisoires ont ete essentiels

a la fonction de catalyseur qu'a remplie la Com-

mission . Tres tot, les representants ont constate

qu'on les ecoutait ; en outre, les gouvernements

et les organismes concernes ont pu reagir avec

promptitude, ce qui a demontre le serieux d e

la demarche entreprise . Les problemes etant reso-

lus a mesure, la Commission pouvait sans tarder

passer a d'autres questions .

En produisant des rapports provisoires,

la Commission a evite de dormer des raisons de

croire que les documents qui lui etaient soumis

allaient tout simplement dormir sur Line tablette ;

nos Wes ne se perdaient pas dans les meandres

dune obscure bureaucratic . Tous ces rapports

sont I'aboutissement d'un travail de fond consi-

derable, mene au sein des groupes de travai l

et dans les processus de consultation . Apres la

publication, la Commission poursuivait activement

le travail avec d'autres organismes qui endossaient

et mettaient en oeuvre les recommandations

formulees .

LA RECHERCHE DE SOLUTIONS

Apres avoir analyse une foule de dossiers

et tire des conclusions en consequence, apres

avoir precise le debat, affermi les positions et

secoue l'inertie, la Commission a formule des

recommandations stir ce qu'on pourrait faire

pour resoudre des problemes qui, dans de

nombreux cas, etaient en suspens depuis

longtemps . La majorite des principales reconr

mandations des deux premiers rapports pro-

visoires ont ete adoptees et sont maintenant

mises en oeuvre, en tout on en partie .

Dans une certaine mesure, c'est grac e

au processus de consultation elargie et interactive

mis en place des le depart qu'on a abouti a un

certain nombre de solutions realisables . Si la

politique est Fart du possible, la formulatio n

des politiques est I'art du faisable ; or, pour

determiner ce qui est possible il n'y a rien de

mieux que de soumettre le projet envisage a un e
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critique publique, ouverte et approfondie . Meme

si bon nombre des solutions proposees etaient

quelque peu imparfaites, elles etaient accep-

tables en general . Plutot que de recourir aux

systemes traditionnellement employes dans

1'elaboration des politiques, systemes qui

limitent souvent les possibilites d'eprouver les

mesures envisagees par une evaluation ouverte, .

nous pouvions reevaluer les positions initiales et,

avant de formuler des recommandations, faire

des ajustements ou des suppressions que les

gouvernements et les organismes permanents

n'auraient pu se permettre sans difficulte .

INITIATIVES

Les processus integres dont la Commissio n

s'est servie ont contribue a eliminer certains des

obstacles qui freinent la recherche, 1'analyse ,

la prise de decisions et ]a mise en oeuvre et

qui auraient pu nous empecher de traiter avec

efficacite les probl'emes economiques, sociau x

et ecologiques d'aujourd'hui . Les efforts deployes

pour instaurer la demarche axee sur 1'ecosysteme

ne sont pas isoles : il se fait beaucoup de travail

dans cette voie au Canada et ailleurs dans le

monde .

En 1992, il y aura au Bresil une grande

conference des Nations Unies sur 1'environne-

ment et le developpement ; des representants

de tous les coins du monde se reuniront pour

faire connaitre 1'experience de leur pays et

determiner, entre autres, ce qui peut etr e

fait au sujet des effets cumulatifs de 1'urbanisa-

tion sur la biosphere . Etant donne que pres

de la moitie de la population mondiale vit

dans des zones urbaines, cette conference

pourrait dormer lieu a des changement .s

considerables .

L'International Council for Local

Environmental Initiatives (ICLEI) aide les

villes, partout dans le monde, a traiter les

questions environnementales qui se posent

dans leur territoire . En ete 1991, cet organisme

a installe son secretariat niondial et son bureau

central nord-americain a Toronto, ayant arrete

son choix stir la region a cause de la reputation

qu'elle s'est faite par la promotion active de

la gestion locale de 1'environnement . L'ICLEI

doit representer les gouvernements locaux

dans les organisa ti ons internationales s'occu-

pant de questions environnementales, travailler

aux grands dossiers de 1'environnement en

collaboration avec les villes de toutes les parties

du monde et promouvoir 1'excellence en gestion

municipale des affaires environnementales .

Comme l'ICLEI l'a constate, bon nombre

de municipalites ontariennes ont deja entrepris

de reduire leur incidence sur 1'environnement,

tant a I'echelle planetaire que locale . Pour

introduire des considerations d'ordre environ-

nemental dans leurs processus decisionnels,

ces .villes ont recours a de nouveaux processus,

aux etudes d'urbanisme, aux politiques, aux

reglements, aux programmes, aux comites

consulta tifs en ma ti ere environnementale, aux

processus d'evaluation environnementale muni-

cipaux et aux conditions regissant les projets

d'amenagement . Les ini ti atives collectives sont

aussi plus repandues, les populations y recourant

pour resoudre les problemes environnementaux

qui se posent chez elles .

Le Healthy City Office de Toronto

illustre bien comment 1'on peut adapter des

processus pour faciliter l'intervention municipale

coordonnee . Le Bureau est un agent des change-

ments car il travaille avec la popula ti on, les milieux

d'affaires et le gouvernement dans le but d'assu-

rer a tous une bonne qualite de vie . L'un de

ses projets recents, par exemple, portait .sur les

moyens de transport socialement et ecologi-

quement plus senses que ceux qui s'u ti lisent

actuellement . Le rapport qu'il a recemment

publie sur la question ( Evaluating the Role of the

Automobile: A Municipal Strategy, ( Toronto, 1991),

a ete prepare par un groupe de travail compose

de representants de I'administration municipale,

de la Toronto Transit Commission, de GO Transit,

des milieux d'affaires, des groupes ecologiste s

et des contribuables . On y fait 6tat du coat

reel de 1'utilisation de I'automobile ( consom-

ma ti on d'energie, .pollution de Fair et pollution

pa r le bruit, effets sur la sante, mobilisation

d'espace pour les routes et le stationnement,

etc .) et 1'on propose une strategie general e
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qui permettrait d'en reduire les effets par la

reduction des emissions, la reduction du trafic,

la reorientation des principes gouvernant

l'amenagement du territoire et la promotion

d'autres moyens de transport .

De plus en plus, dans les etudes d'urbanisme,

on s'efforce de tenir compte des aspects ecolo-

giques des questions abordees . Par exemple, la

region de Halton a prepare un nouveau plan

regional (1990) dans lequel on presente ce qu'on

voudrait voir advenir du paysage et de la popula-

tion des lieux dans un avenir lointain, soit dan s

50, 100 ou 500 ans . Halton prevoit arriver au deve-

loppement durable en appliquant deux principes :

la protection des terres et la sante des collectivites .

II s'agit de conserver les formes de relief et de

freiner 1'expansion urbaine, de telle sorte qu'un

equilibre sain se maintienne entre les besoins soci-

aux, economiques et ecologiques des collectivites .

Chnngements d'habitudes les plus importants

Recycler les ordures
menageres
Utiliser mains souvent
I'automobile/davantage
les transports en commun
Diminuer lo production cle
dechets/reduire/reutiliser

Utiliser/acheter des
produits ecologiques

Eviter les produits
trop embolles

Participer aux decisions
politiques

(onsommer mains
d'energie E4 %

Payer plus d'impots ■ 3%

Composter ■ 3%

8 %

7 %

6%

15 %

Le recyclage, I'utilisation des transports en common et la reduction
de la production de dechets sont quelques-unes des nouvelles
habitudes que les residents de la region du Grand Toronto interroges
lors d'un sondage se sont dit prets a prendre pour s'assurer une
economie ecologiquement durable .

Source : Environics Poll . 1991 .

Un certain nombre de municipalites

ont aussi propose de nouveaux plans officiels

dans lesquels I'environnement occupe une place

beaucoup plus importante qu'auparavant . Par

exemple, clans Towards A Liveable Metropolis ,

plan que la communaute urbaine de Toronto

a presente en 1991, on preconise de nouvelles

fa~ons d'aborder les problemes auxquels les

populations locales sont confrontees . On propose

notamment un cadre decisionnel a trois com-

posants : integrite de 1'environnement, viabilite

economique et bien-etre collectif . Au nombre

des mesures mentionnees dans le rapport,

signalons 1'integration de considerations

ecologiques, sociales et economiques au pro-

cessus revise devaluation des projets d'amena-

gement,l'evaluation de 1'etat de I'environnement

clans le territoire de la communaute urbain e

de Toronto et 1'elaboration d'une strategie

pour veiller a ce que les pratiques et les poli-

tiques des entreprises soient ecologiquement

consequentes .

Le Cityplan '91 de la ville de Toronto

comporte egalement une importante com-

posante ecologique, fondee sur le principe

suivant :

Les residents de Toronto, les travailleurs

et les visiteurs ont droit a un environnement

favorable a leur sante et a leur bien-etre et . . .

ont l'obligation de le conserver pour les

generations a venir .

Bon nombre des propositions presentees

dans ce plan visent directement la protection

et 1'amelioration du patrimoine naturel de la

ville, tandis que d'autres introduisent indirecte-

ment des considerations ecologiques .

Le comte de Mono, reconnaissant

qu'il est important de gerer les reserves

d'eau dans une perspective de durabilite, a

charge un comite d'examiner les effets cumu-

latifs des projets d'amenagement realises clans

les secteurs bordant les cours superieurs du

nord-ouest de la bioregion . En collaboration

avec les offices de protection locaux, la Com-

mission de 1'Escarpement de Niagara et les

ministeres des Affaires municipales et de

1'Environnement, le comte de Mono a
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organise une conference, qui a eu lieu en

octobre 1991, pour examiner 1'etat de nos

ressources en eau, les pratiques actuelles en

planification des ressources en eau et le partage

des responsabilites dans Ia gestion des eaux .

La Credit Valley Conse rvation Authority

(CVCA) s'est aussi occupee activement de

proteger et de conserver ses ressources en eau,

en ]'occurrence, la riviere Credit et ses affluents .

A la fin des annees 1980, la CVCA constatait

que la gestion des eaux pratiquee jusque-la,

inspiree essentiellement du point de vue du

genie hydraulique, ne permettrait pas de con-

se rver la riviere en bon etat a long terme .

Apres avoir realise des etudes approfondies

sur les ressources en eau, elle a elabore une

demarche de gestion axee sur 1'ecosysteme

suivant laquelle on commence par evaluer

I'etat de 1'etrvironnement apres quoi on petit

passer aux plans d'amenagement des bassins

secondaires . La CVCA travaille actuellement a

quatre de ces plans d'amenagement en colla-

boration avec les municipalites des lieux, les

promoteurs et les organismes gouvernenientaux

concernes . Pour obtenir cette participation multi-

ple, il a fallu que, des le depart, les decideurs

comprennent les contraintes et les possibilites

propres a chacun des bassins consideres .

En plus de participer a la preparation

des plans d'amenagement des bassins secon-

daires de la CVCA, les ministeres des Richesses

naturelles et de I'Environnement se sontjoints

aux representants des municipalites et des offices

de protection, ainsi qu'a d'autres organismes

gouvernementaux, pour elaborer un cadre de

travail applicable a la gestion des bassins versants

des regions en voie d'urbanisation en Ontario .

En s'inspirant d'une demarche axee stir 1'ecosys-

teme, on a formule des directives provisoire s

sur t'elaboration et la mise en oeuvre des plans

d'amenagement des bassins secondaires et sur

1'integration des objectifs de la gestion des

ressources en eau aux plans officiels .

Dans un certain nombre de municipa-

lites, des programmes protegent les zones eco-

logiques importantes . Par exemple, dans le

plan officiel de la region de Halton, on definit

les criteres en fonction desquels une zone

peut etre designee ecologiquement fragile ;

les projets d'amenagement sont interdits dans

ce genre de zones et Yon exige une etud e

des incidences environnementales pour 1'ame-

nagement du territoire adjacent a tine zone

designee fragile .

A Halton, de meme que dans un certain

nombre d'autres villes de la bioregion, on est

de plus en plus interesse it conserver les «ilots

de verdure>> que representent les zones ecolo-

giques fragiles . En 1989, la Metropolitan

Toronto and Region Conservation Authority

(MTRCA) adoptait une strategie sur les espaces

verts (Greenspace Strategy for the Greater Toronto

Region, 1989) avec gestion integree du territoire

et des ressources naturelles de la region . En

s'inspirant de cette strategie, on a entre autres

propose d'appliquer tin processus multipartite

it la planification de 1'amenagement du bassin

versant de la riviere Don et un reseau de sen-

tiers reliant le secteur riverain, les vallees et la

Oak Ridges Moraine dans la region du Grand

Toronto .

En 1989-1990, Ron Kanter, alors

depute provincial liberal, a examine pour le

gouvernement ontarien les diverses strategies

possibles concernant les espaces verts dans la

region du Grand Toronto . Dans son rapport

(Space forAll, 1990), il dresse un repertoire

des espaces verts existants et, soulignant leur

importance pour la qualite de la vie et la sante

de 1'environnement, il demande qu'on prenne

immediatement des mesures pour en assurer

la conservation .

Pour apporter leur contribution it 1'etude

de Kanter, on y dormer suite, de nombreuses

municipalites, notamment Halton, Scarborough

et Whitby, ont elabore une strategie des espaces

verts . II y est question de proteger et de relier

les zones ecologiques fragiles, les vallees, les

terres humides, les zones d'alimentation

aquifere, les bois, les pares, les terrains rive-

rains et les autres elements du meme genre .

La ville de North York a fait figur e

de pionnier en rehabilitation par 1'agrandis-

sement et 1'amelioration des espaces naturel s
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de son territoire . Plantant des especes vegetales

indigenes, elle a cree un nouvel habitat naturel

et donne a la population un milieu sain et diver-

sifie se pretant aux activites recreatives passives .

Les pares naturels sont un premier pas vers la

durabilite : les especes indigenes qui s'y trou-

vent, etant adaptees aux conditions locales,

exigent moins d'entretien, de produits chimiques

et d'eau .

Tous les paliers de gouvernement sont de

gros consommateurs et pourraient stimuler dans

tine large mesure le marche des produits durables,

reutilisables et recyclables . La municipalite de la

communaute urbaine de Toronto a demande aux

villes qui la composent de formuler des politiques

d'achat ecologiques, comportant notamment des

mesures telles que 1'emploi d'huile recyclee dans

les vehicules municipaux, d'ustensiles reutilisables

et de papier recycle .

Certaines municipalites examinent

1'etat de I'environnement dans leur territoire

en tant que facteur de qualite de vie, deman-

dant aux citoyens de faire connaitre leur

opinion et leurs attentes en vue d'une planifi-

cation a long terme . Par exemple, la region de

Waterloo a charge un comite consultatif sur la

qualite de vie de prendre connaissance de

l'opinion des citoyens et d'etablir un cadre

commun qui guide 1'evolution de la collectivite .

Ce comite a constate que le developpement

durable doit devenir le fondement des deci-

sions de 1'individu et de la collectivite pour

que la qualite de vie dans la region se maintienne

et s'ameliore .

On peut aussi se servir de la reglementa-

tion pour favoriser la durabilite . En raison des

dangers que les substances contribuant a 1'ame-

nuisement de la couche d'ozone presentent

pour la sante humaine et ecologique, la ville

de Toronto (1990) a adopte un reglementqui

interdit et regit l'utilisation, la recuperation et

1'elimination des produits contenant des chloro-

fluorocarbures, des halons ou d'autres substances

contribuant a 1'amenuisement de la couche

d'ozone, ainsi que des produits dont la fabrica-

tion necessite de telles substances . Ainsi, avant

de mettre au rebut les refrigerateurs, climatiseurs

et extincteurs, il faut les vidanger pour recu-

perer les chlorofluorocarbures et les halons

qu'ils contiennent afin de les deposer dans un

site approprie .

La ville de Toronto a fixe des conditions

aux projets d'amenagement afin que la protec-

tion de 1'environnement soit davantage consi-

deree . Ainsi, les projets doivent comporter tine

analyse de 1'incidence du bruit avec prevision

de la production sonore et des moyens permet-

tant d'en reduire les effets sur le milieu environ-

nant . Dans tons les grands projets d'amenage-

ment il faut maintenant prevoir des strategies

de recyclage et de reduction de la productio n

de dechets . Les nouveaux amenagements de plus

de 10 000 metres carres (107 600 pieds carres)

doivent satisfaire aux normes etablies en matiere

de conservation d'eau et d'economie d'energie .

Pour limiter 1'utilisation de 1'automobile, les nou-

veaux projets d'amenagement non residentiel,

pour lesquels on exigerait normalement au moins

75 places de stationnement, doivent desormais

comporter un plan de gestion du trafic ou Ion

indique les autres moyens de transport clue les

travailleurs pourront emprunter pour se rendre

sur les lieux de travail.

Certains groupes de citoyens ont aussi

pris de puissants moyens pour proteger et

ameliorer le patrimoine naturel : le groupe

de Black Creek, mis stir pied au debut des

annees 1980 par des citoyens habitant dans

le bassin du ruisseau Black, a milite pour la

protection et la rehabilitation du ruisseau . II a

plante plus de 2 000 arbres et arbustes dans la

vallee, a obtenu la modification de divers projets

d'amenagement pour qu'on y tienne compte

de la sante de l'environnement et, contre I'ero-

sion des berges du ruisseau, a place des roches

qui ont forme un nouvel habitat . Il a re~u de 1'aide

financiere de divers paliers de gouvernement et

s'est vu offrir la collaboration du Conservation

Council of Ontario (CCO) .

Le CCO cherche aussi a se rapprocher

d'autres populations pour les encourager a

participer activement a 1'assainissement de

I'environnement . Avec I'aide de cet organisme,

les populations interessees peuvent elaborer de s
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plans d'action ou sont decrits leurs problemes en

matiere d'environnement et de ressources ainsi

que les strategies correctrices qu'on propose de

mettre en oeuvre dans les annees a venir . La

municipalite de ]a Communaute urbaine de

Toronto sera la premiere a se doter d'un te l

plan d'action ; celui-ci doit porter stir quatre

grands aspects : la reduction de la production

de dechets, les espaces naturels, la conservation

de 1'eau et la qualite de Fair .

L'etablissement de partenariats entre

les differents paliers de gouvernement petit

faciliter les interventions visant la protection

de 1'environnement . Par exemple, dans le

plan d'action correctrice du port d'Hamilton,

on est a preparer un programme en vue de res-

taurer un espace de 605 hectares (1 495 acres)

d'habitat aquatique et faunique a Cootes Paradise

et a ]'embouchure du ruisseau Grindstone . On

propose Wen faire un projet conjoint remnissant

les gouvernements federal et provincial, 1'admi-

nistration municipale et 1'entreprise privee.

Environnement Canada a recemment consacre

a ce projet 4,2 millions de dollars (le tiers du

cout total prevu) du fonds pour la depollution

des Grands Lacs .

Les initiatives du gotrvernement provin-

cial peuvent aussi favoriser clans une mesure

appreciable la durabilite ecologique . Le Plan

de l'Escarpement de Niagara est l'un des rares

plans d'amenagement du territoire an Canada,

et le seul en Ontario, en vertu duquel des

competences sont conferees pour une entite

ecologique . Dans ce plan, on interdit les pro-

jets d'amenagement qui sont incompatibles

avec le milieu nature] et qui briseraient la

continuite de 1'escarpement et du territoire

environnant .

Des projets d'amenagement imposent

un fardeau similaire a la Oak Ridges Moraine,

importante forme de relief au caractere hydro-

logique fragile, situee an nord de Toronto .

Le gouvernement provincial a entrepris une

etude d'urbanisme de deux ans pour elaborer

une strategic a long terme concernant la Oak

Ridges Moraine . En attendant, des directives

provinciales (Provincial Implementation

Guidelines on the Oak Ridges Moraine, 1991)

doivent permettre de faire en sorte que seuls

les projets d'amenagement compatibles avec

le caractere de fragilite de la Oak Ridges

Moraine sont approuves . Par exemple, en

vertu des directives, les espaces nattu-els, les

zones d'alimentation aquifere et les fornies de

relief doivent eu-e proteges en attendant qu'une

strategie soit arretee .

Vu le rythine de croissance dans la region

du Grand Toronto, le gouvernement provincial

a entrepris une etude d'urbanisme (Greater

Toronto Area Urban Concept Study) qui s'est

achevee en 1991 . On y presente 1'estimation

des besoins en infrastructures, des couts com-

paratifs en capitaux, de la qualite et de 1'efTica-

cite des services urbains et des incidences

environnementales de trois modes d'amenage-

ment de la region du Grand Toronto, a savoir, le

mode «etendu», le mode «centralise» et le mode

«nodulaire» . De ces trois modes d'amenagement,

le mode «etendu», c'est-a-dire, l'urbanisation

continue a faible densite en peripherie des zones

baties existantes, est celui qui mobilise le plu s

de territoire rural et de ressources naturelles ; en

outre, comme il suppose une forte utilisation de

]'automobile, c'est aussi celui qui se traduirait

par la plus grande consommation d'energie en

plus d'entrauner une forte augmentation de la

pollution de Fair .

Le mode ,centralise-, c'est-a-dire la

concentration a forte densite de la croissance

demographique clans les zones baties existantes,

et plus particulierement dans la communaute

urbaine de Toronto, serait le plus 6conomique

au point de vue de la consommation d'energie

et de l'occupation du territoire, mais il serait

diflicile d'amenager suffisamment d'espaces

libres en zone urbaine . Quant an mode «nodu-

laire», suivant lequel la croissance se repartit

clans toute la region du Grand Toronto en

s'organisant de fa~on compacte autour de

«noyaux» deja existants, c'est le mode qui

risque le moms de deranger les population s

en place et qui permet le plus de diversite

de logements, de densites et de melanges

population-emploi ; en outre, il entraine moin s
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LA REHABILITATION D'UN COURS D'EAU :
LE PROJET BLACK CREE K

La ville et l'eau font rarement bon menage : l'etablissement d'une population humaine,

quelle qu'en soit 1'importance, signifie habituellement la destruction de 1'habitat, la pollution de

1'eau et, tot oil tard, la modification du lit des cours d'eau pour 1'amenagement d'habitations et

d'infrastructtu•es . On peut observer ce phenomene, avec des variantes plus on moins praioncees,

un pen partout dans le nionde : la Seine a Paris, le Chao Phraya a Bangkok et la Vistule a Varsovie .

Les ruisseaux et les rivieres de Toronto ne font pas exception . Ce qui est exceptionnel, par contre,

c'est la formation d'un groupe de citoyens qui ont uni leurs efforts pour lutter contre la deterioration

du ruisseau de leur quartier; il s'agit du projet Black Creek, mis stir pied pour proteger le ruisseau

Black .

En 1982, Sandy Agnew, qui a grandi tout a cote du ruisseau, etjohn Maher, qui habitait dans le

voisinage, ont forme un groupe avec d'autres residents du quartier pour lancer le projet Black Creek . Le

but etait de proteger et de rehabiliter le ruisseau Black et les ecosystemes associes, enu-eprise d'envergure,

aussi bien a 1'epoque que de nosjours .

Le ruisseau Black, un affluent de la riviere Humber, s'est beaucoup deteriore depuis 1'arrivee

des premiers Europeens dans la region . La plus grande partie de son bassin a ete d"eboisee pour des

fins agricoles, puis pavee pour des amenagements urbains ; une grande portion du bassin ayant ete

impermeabilisee par les revetements de pavage et les immeubles, une forte proportion des eaux de ruis-

sellement, dues aux pluies et a la fonte printaniere, ne petrvent plus penetrer dans le sol, d'ou, normale-

ment, elles s'ecouleraient lentementjusqu'au ruisseau . La pluie tombe maintenant sur les paves et les toits

d'ou elle s'ecoule jusqu'aux conduites des egouts pluviaux .

Actuellement, en periode de precipitations moderees on fortes, le ruisseau grossit soudainement .

Le puissant courant qui en resulte est dangereux pour les animaux et les humains et cause ttne forte

erosion des berges . Dans certaines parties de son cours, le ruisseau passe dans des canaux : les eaux,

s'engouffrant dans ces conduites droites aux parois lisses, prennent beaucoup de vitesse .

Cette camisole de force que constituent les canaux signifie aussi la disparition de 1'habitat

aquatique et riverain, ainsi que 1'augmentation des dommages que peuvent causer les inondations .

Dans les parties du ruisseau ainsi amenagees, il n'y a pas de pierres sous lesquelles les insectes

pourraient s'abriter, ni de plantes qui pourraient servir de nourriture a de petits mammiferes oil a

des oiseaux .

Certains des affluents du ruisseau Black sont encore en pire etat : ils ont. ete entierement

recouverts et font maintenant partie du reseau d'egouts pluviaux de la ville ; qui plus est, comme c'est

presque toujours le cas des cours d'eau urbains, le ruisseau Black et ses afFluents sont pollues . Des

sediments, degages par les travaux de construction, sont emportesjusqu'au ruisseau dont ils troublent

1'eau, ce qui empeche la penetration de la lumiere, essentielle aux organismes aquatiques, et colmatent le

fond, y etouffant toute vie animale et vegetale. Les rejets que les usines evacuent dans les egouts pluviaux,

les produits chimiques employes pour le traitement des pelouses, le detergent qui sert all lavage des

voitures, I'huile et les autres produits chimiques d'usage domestique que nous evacttons regulierement

dans les egouts, toutes ces substances aboutissent dans le ruisseau . Rares sont les especes qui peuvent sur-

vivre dans un milieu aussi inhospitalier .

La plantation d'arbres dans le bassin versant du ruisseau a ete l'une des premieres mesures

de rehabilitation mises en oeuvre par le groupe du projet Black Creek . La reapparition de certaines

des especes vegetales presentes avant l'urbanisation a retabli 1'habitat naturel et ralenti I'infiltra-

tion de 1'eau dans le sol, si bien que le d"ebit du ruisseau est devenu plus stable dans les zones de

vegetation .
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Les arbustes et les arbres qu'on a plantes out aussi contribue a la stabilisation des berges,

Landis que les roches placees an bord du ruisseau ont ralenti l'erosion . Habituellement, plusieurs

jours par annee, on peut voir les membres du projet et la population, souvent des etudiants du voisi-

nage, creuser des trous et planter des arbres dans diverses parties du bassin versant du ruisseau . Il

y a eu aussi desjours de nettoyage ou la population et la Brigade des jeunes environnementalistes ont

ramasse les rebuts (dont plusieurs centaines de chariots de magasinage) qui jonchaient les abords du

ruisseau .

Le projet Black Creek a aussi contribue indirectement a la protection du ruisseau par 1'influence

qu'il a exercee stir les plans d'amenagement. En 1983, le groupe a convaincu la ville de York de refuser la

creation d'un depot de neiges usees, projet dont la realisation aurait aggrave la deterioration du ruisseau

Lavender . En 1985, le groupe a sauve de la destruction tm lot boise de Vaughan qu'on voulait niveler au

bulldozer pour amenager tin etang destine a recueillir les eaux pluviales . Cet etang existe aujourd'hui, en

fait il se trouvejuste a cote du lot boise, mais cet ajout an patrimoine naturel est utile, car, stir les conseils

des membres du groupe, on Fa amenage de faeon a y incorporer des terres humides .

Grace a des fonds obtenus de divers paliers de gouvernement et a des dons de particuliers ,

Ie groupe du projet,Black Creek a supervise 1'inventaire du patrimoine naturel dans le bassin versan t

Cet etang amenage dons to vallee du ruisseau Black pour la collecte des
eaux pluviales est aussi un habitat naturel

du ruisseau, installe 300 metres (985 pieds)

d'enrochements contre 1'erosion, trace le

plan d'un reseati de pistcs cyclables et de

sentiers d'interpretation de la nature s'eten-

dant dans toute la vallee et plante plusieurs

millicrs d'arbres .

Pour cc qui est de 1'avenir, on veut

restaurer le lit nature] et les berges du ruisseau

dans certaines des parties ou des canaux .ont

out ete construits . r1 I'embouchure, cette

restauration permettrait aux poissons de la

riviere Humber de monter a nouveau clans le

ruisseau, tandis que tout au long du cours se

formeraient des habitats potVant accueilli r

de nombreuses especes. La restauration est

tin processus tres lent qui petit Eire marque d'autant d'echecs que de succes . En definitive, Line telle

entreprise ne peut reussir a long terme que si les residents de 1'ensemble du bassin versant sont

determines a tenir le role de gardiens de ce patrimoine naturel .

de gaspillage d'energie et de ressources clue le

mode «etendu» .

Les reactions qu'ont suscitees ces

concepts denotent un concensus en faveu r

de la croissance nodulaire, sous une forme ou

une autre ; on signale toutefois qu'il faut appro-

fondir cette notion, c'est-a-dire definir un

projet commun pour la region du Grand

Toronto, analyser les perspectives d'avenir sur

le plan economique et determiner commen t

celles-ci peuvent influer sur la croissance, examiner

les besoins en senices, concevoir des modeles

de quartiers plus compacts ou la vie reste

agreable et preciser cc que cc mode d'urbani-

sation signifie an point de vue de 1'environne-

ment et des espaces libres . Le Bureau de la

region du Grand Toronto prepare actuellement

un document sur les perspectives d'avenir qui

doit servir de base a la definition de valeurs et

d'orientations generales qui puissent guider

1'evolution de cette region complexe et

dynamique. -
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L'Escarpemen► de Niagara, pres de Milton

LES PRINCIPES DE

LA REGENERATION
DU SECTEU R

RIVERAIN

Toutes ces etudes et ces initiatives

montrent 1'inquietude profonde et croissante

qu'inspire 1'avenir de la region du Grand

Toronto et aboutissent a un consensus gran-

dissant quant a la necessite d'intervenir, et

promptement, pour s'assurer une qualit e

de vie saine et durable . Les rnoyens qu'on petit

prendre pour relever cc defi sont multiples ; il y a

lieu, maintenant, de coordonner les interven-

tions en les reunissant dans un cadre forman t

un ensemble plus vaste et plus efficace . Selon la

Commission royale, il est possible d'y parveni r

en travaillant a la regeneration du secteur riverain

et de la bioregion .

La regeneration nous apparait comme

un processus de rehabilitation qui vise a restau-

rer et a proteger la qualite de l'environnement

et qui permet de prevoir et de prevenir les

domtnages ulterieurs . Pour ce faire, il faut

s'efforcer d'adapter les amenagements et acti-

vites actuels et veiller a ce que les nouveaux

projets favorisent la sante, la diversite et la dura-

bilite de l'ecosysteme dans tons ses aspects :

milieu physique, collectivites humaines et activites

economiques .

Pour soutenir cette demarche, la

Commission enonce dans Un point tournant

neuf principes dont 1'application permet-

trait d'ameliorer la qualite et la durabilite du

secteur riverain du Grand Toronto : propre, vert,

continu, ouvert, accessible, utilisable, diversifie,

abordable et attrayant . (Les applications de ce s
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principes sont examinees dans Un point tournant

ainsi que dans les chapitres suivants du present

rapport) .

PROPRE

Toutes les activites et tous les nouveaux

amenagements doivent etre harmonises avec les

processus naturels de fai;on a ce qu'ils contribuent

a 1'assainissement de 1'environnement . L'air, le sol,

les sediments et 1'eau ne doivent contenir aucun

contaminant susceptible de s'opposer a 1'utilisation

benefique du secteur par 1'etre humain et d'autres

organismes vivants .

Il faut depolluer les sols, les eaux souter-

raines, les sediments et les cours d'eau . Dans

les nouveaux amenagements, il faut prevoir les

meilleurs dispositifs possibles pour lutter contre la

pollution des eaux de ruissellement et en regu-

lariser I'ecoulement, reduire la consommation

d'energie de chauffage et de climatisation, limi-

ter le plus possible l'utilisation de I'automobile,

reduire la production de dechets, recycler les

dechets et reduire la consommation d'eau . Dans

la mesure du possible, il faut aussi adapter et

moderniser les amenagements existants .

VERT

Les elements naturels et le relief doivent

former une -infrastructure verte» dans les villes,

les banlieues et les zones rurales de la bioregion .

L'infrastructure verte peut comporter des habi-

tats naturels tels que les terres humides et les

forets; des formes de relief telles que les promon-

toires, les vallees, les plages et les falaises ; des

zones d'alimentation aquifere ; des pares et d'autres

types d'espaces libres .

II faut retablir et proteger la diversite et la

productivite des biocenoses en mettant en oeuvre

des mesures visant a :

• preserver la diversite genetique de la flore et

de la faune indigenes ;

• retablir et proteger la sante des habitats

naturels et du biote ;

• maintenir les processus ecologiques

naturels.

CONTIN U

Il faut retablir et maintenir la continuite

entre les sites du patrimoine naturel et culturel

partout dans la bioregion . Il s'agit notamment

de relier :

• les habitats naturels ;

• la ville et la campagne ;

• les collectivites humaines ;

• le passe et le present;

• I'homme et la nature .

Un reseau de couloirs de verdure devrait

relier les habitats naturels et les collectivites

humaines du secteur riverain, des vallees, des

plateaux, de 1'Escarpement de Niagara et de la

Oak Ridges Moraine . Dans la mesure du possible,

il faut amenager ces couloirs pour relier et inte-

grer les terres publiques afin de constituer un

reseau «nodulaire» s'etendant dans toute l a
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bioregion . Il faut amenager dans ces couloirs des

pistes cyclables et des sentiers pietonniers don t

la population pourrait Sc servir pour son agrement

et pour ses deplacements .

Dans les projets de reamenagement, il faut

prendre en consideration le patrimoine culturel et

architectural et l'incorporer de fa~on a assurer une

continuite avec le passe et a proteger les lieux a

caractere particulier.

OUVERT

Il faut conserver les vues du lac Ontario

ainsi que les baies, les promontoires, les peninsules

et les iles qui existent actuellement . En outre, les

«.ies qu'on a sur certains sites grace a la presence

d'une grande etendue d'eau (par exemple, les

vues de la ville, depuis 1'Ontario Place, ou de la

baie Humber) doivent etre considerees comme des

attraits a exploiter dans 1'amenagement du secteur

riverain . Ti faut s'assurer que les constructions

riveraines ne bouchent aucune vue sur le lac o u

ne s'avancent trop an bord de 1'eau .

ACCESSIBL E

Les centres d'activite et les collectivites du

secteur riverain doivent etre accessibles par la route

et par les transports en commun, et ces derniers

doivent etre de plus en plus privilegies . Le secteur

riverain doit etre accessible pour 1'agrement de

tous a pied on a bicyclette ; il faut, an besoin,

faire d'importantes ameliorations pour creer un

passage la ou les voies de transport et les corridors

ferroviaires font obstacle . Le secteur riverain doit

offrir securite et accessibilite a tous les groupes de

la societe, y compris les handicapes, les enfants et

les aines .

LA ou le bord de 1'eau est accessible an

public, il faut 1'indiquer clairement . Dans les

nouveaux amenagements, il faut prevoir une

voie dormant acces an secteur riverain avec la

possibilite d'y circuler . LA ou I'acces au secteur

riverain ne peut etre continu, il faut prevoir des

voies d'acces a intervalles acceptables, ainsi que

des voies de communication paralleles depuis

le rivage .

Tout en rendant le secteur riverain acces-

sible a la population de la region, il faut tenir

compte des besoins des residents et prendre toutes

les precautions voulues pour leur assurer securite

et intimite .

UTILISABL E

Le secteur riverain doit continuer de se

preter a une gamme d'utilisations publiques et

privees qui :

• se rapportent principalement a l'eau ;

• permettent au public d'avoir acces an

littoral, de 1'utiliser et Wen jouir ;

• mettent en valeur les quartiers residen-

tiels et favorisent les utilisations

commerciales et industrielles

appropriees ;

• reduisent les deplacements pour l e

travail par 1'equilibre local qu'elles offrent

entre les possibilites d'emploi et de

logement ;
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• sont respectueuses de 1'environnement, tant

par leur forme que par leur fonction ;

• entrent le moins en conflit avec les

collectivites ou utilisations adjacentes;

• sont con~ues et gerees de fapn a

ameliorer le microclimat et a favoriser

le bien-etre et I'utilisation des lieux a

longueur d'annee .

11 faut amenager, utiliser et gerer le secteur

riverain de fa~on a ameliorer la securite des lieux

et a limiter le plus possible :

• les atteintes a la securite personnelle de la

part des autres utilisateurs ;

• les inondations et I'erosion ;

• les accidents provoques par des substances

dangereuses .

DIVERSIFI E

Le secteur riverain doit offrir une diversite

de paysages, de sites, d'habitats naturels, d'uti-

lisations, de programmes et d'experiences . Les

residents et les visiteurs profiteront de cette

diversite, tout comme les animaux qui vivent dans

le secteur riverain, qui s'y arretent en cours de

migration ou qui y passent 1'hiver .

Dans I'ensemble des utilisations et des instal-

lations correspondant aux demandes conflictuelles

du public, il faut, dans les limites de tolerance de

l'ecosysteme, equilibrer les aspects suivant s

• public et prive ;

• urbain et rural ;

• regional et local ;

• residentiel et recreatif;

• industriel et commercial ;

• milieux batis et milieux naturels ;

• utilisation a grande echelle et a petite

echelle ;

• utilisations actives et passives ;

• animation et tranquillite ;

• gratuite et droits d'admission .

ABORDABLE

L'amenagement et la gestion du secteur

riverain doivent etre envisages de fa~on a offrir

des possibilites de renouvellement economique

et a firer le maximum des ressources limitees des

gouvernements et du secteur prive .

Dans la mesure du possible, il faut inte-

grer les objectifs sociaux, ecologiques et econo-

miques de fa~on a pouvoir les atteindre le plus

efficacement possible . Par exemple :

• certains projets seraient peut-etre plus

abordables si les activites etaient coordon-

nees dans le cadre d'un partenariat avec

partage des ressources ;

• les projets pourraient etre conps de fa~on

a procurer des avantages multiples ;

• un emironnement sain est un cadre

d'activite economique plus productif .

Il faut envisager les decisions dans une

optique a long terme pour que les coats sociaux et

errvironnementaux des activites proposees entrent

en ligne de compte dans les options retenues . Par

exemple, si la protection de 1'environnement faisait

partie des elements consideres des le depart, la

necessite de mesures de rehabilitation ttlterieures

pourrait s'en trouver reduite, de sorte que le projet

serait plus abordable et durable a long terme .

Il faut tout une gamme de pares et d'installa-

tions, de fa~on que tous les groupes de la societe ,
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quels que soient leurs revenus, puissent profiter

du secteur riverain . Les projets residentiels du

secteur riverain doivent offrir un eventail de

types de logement, y compris des logements a

prix abordable .

ATTRAYAN T

La conception et 1'amenagement doivent

assurer la protection, l'amelioration et la creation

d'endroits distinctifs et memorables dans le secteur

riverain . 11 s'agit donc d'atteindre 1'excellence

dans la conception de tous les amenagements, qu'iI

s'agisse de quartiers d'habitation ou d'autres types,

de batiments, d'installations de transport, de pares,

d'installations recreatives, d'ameublement de plein

air ou d'autres elements .

La conception du secteur riverain doit :

• preserver les vues du lac ;

• assurer une continuite avec le passe ;

• mettre 1'accent sur une conception et un

regroupement harmonieux des batiments;

• tenir compte des rapports entre les

batiments, les espaces libres et 1'eau ;

• utiliser des couleurs, des textures et des

materiaux harmonieux ;

• comprendre une gamme d'amenagements

paysagers, depuis le site nature] et sauvage

jusqu'a 1'amenagement classique ties

travaille.

RESUME

Grace a la conception ecosystemique,

nous pourrons titer le meilleur parti possible du

secteur riverain du Grand Toronto, ce lieu qui a vu

la naissance des collectivites peuplant maintenant

la region, qui est a la fois source d'eau potable,

habitat naturel, site d'activites recreatives et de

detente, et qui nous donne vue sur le lac.

Le secteur riverain du Grand Toronto est

indissociable, non seulement du lac, mais aussi

des 60 bassins versants qui s'yjettent . Avec ces

bassins, l'Escarpement de Niagara et la Oak Ridges

Moraine, il constitue 1'une des bioregions les plus

importantes de I'Ontario . Cette bioregion doit

toutefois supporter un lourd fardeau economique,

social et ecologique . La prosperite economique et

la qualite de vie n'y sont plus des faits acquis. Par

ailleurs, le cadre administratif qui regit la bioregion

fait souvent partie du probleme, car il releve de

systemes bureaucratiques souvent rigides et

d'administrations fragmentees.

En explorant ces questions, la Commission

a constate que la demarche axee sur 1'ecosysteme

offre de nouveaux points de vue et de nouveaux

moyens d'action .

En considerant les ecosystemes comme

des systemes vivants dont l'homme fait partie,

nous sommes mieux a meme de comprendre le

role que nous yjouons maintenant et la respon-

sabilite que nous avons envers les generations

futures . Par le passe, les decisions visaient dans

bien des cas des objectifs fondamentalement

economiques et sociaux, souvent aux depens de

1'environnement. La conception ecosystemique

s'articule sur le fait que tout est interrelie, ce qui

signifie que l'aspect ecologique doit faire partie

du processus decisionnel, si bien que les relations

entre les elements de 1'ecosysteme sont considerees

comme trois anneaux enlrelaces :1'environnement,

la collectivite et 1'economie .

Lorsqu'on regarde la bioregion comme

un tout, on en saisit mieux le caractere particulier

et 1'on peut mieux comprendre les liens entre ses

elements : entre la ville et la campagne, entre les

processus naturels et culturels, entre 1'eau et la

terre, entre les activites economiques et la qualite

de vie. On comprend egalement qu'il est possible

de formuler des strategies economiques regionales

exploitant les avantages que presente la region

du Grand Toronto.

11 ressort que, pour assurer a la collectivite

une vie saine dans des conditions durables, nous

devons trouver le moyen d'adapter et d'ameliore r
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bon nombre des processus que nous appliquons

a 1'etude, a 1'analyse, a la planification, a la revi-

sion, a la consultation et a la prise de decisions .

Deja, des changements s'operent, manifestes

dans divers organismes et processus : les travaux

de la Commission Brundtland, les tables rondes

nationales, provinciales et territoriales sur 1'envi-

ronnement et 1'economie, les initiatives d'un grand

nombre de villes, les offices de protection de la

nature, les groupes ecologiques et les organismes

gouvernementaux, la conscience de plus en plus

aigue de 1'importance des enjeux que manifeste la

population . Le travail de la Commission royale a

demontre comment la demarche axee sur 1'eco-

systeme peut s'appliquer a des questions et a des

lieux precis, comme on le verra plus loin dan s

ce rapport.

La sante de la bioregion et la qualite de

vie qu'on y trouve, de meme que la durabilite de

1'economie et de la qualite de 1'environnement,

seront determinees par ce que nous deciderons

de faire des atouts que nous avons en main . La

Commission croit que la demarche axee sur

1'ecosysteme peut nous aider a nous assurer un

avenir dont le cadre sera un milieu propre, vert,

continu, ouvert, accessible, utilisable, diversifie,

abordable et attrayant.

61





CHAPITRE 2 :

PRATIQUES DE PLANIFICATIO N

Comme 1'explique la Commission royale

dans sa publication numero 12 intitulee La

planif cation pour la durabilite (Doering et a1 .,1991) :

A mesure que le travail de la Commission

royale sur 1'avenir du secteur riverain de

Toronto a progresse, il est devenu de plus en

plus clair - a la fois par les presentations des

representants et les etudes memes de la

Commission - que le present systeme de ges-

tion environnementale et de planification de

l'utilisation des terres ne propose meme pas

une protection minimale de 1'environnement

et moins encore la «demarche axee sur

1'ecosysteme a la restauration et a la remise en

etat de la region du Grand Toronto-, pronee

dans Un point tournant (CRASRT, 1991) .

Le chapitre precedent decrit certains

changements que 1'on doit apporter aux processus

decisionnels, afin de mettre en oeuvre la demarche

axee sur 1'ecosysteme dans la region du Grand

Toronto . Bon nombre de ces changements necessi-

tent une certaine forme de planification portant,

entre autres, sur l'utilisation des terres dans les

municipalites, la gestion des bassins versants, la

regeneration du littoral et 1'amenagement .

Le concept axe sur I'ecosysteme est si vaste, il

presente tellement de facettes, et depend si etroite-

ment de facteurs qui n'entrent que partiellement

dans le champ de competence des politiciens, des

urbanistes, des concepteurs ou des promoteurs,

qu'il existe une tendance a etre d'accord avec ce

principe et a I'approuver en paroles, mais a eviter

de definir des pratiques courantes appropriees .

Par consequent, il existe un danger reel qu'au lieu

de revolutionner les pratiques de planification,

comme elle pourrait et devrait le faire, la demarche

ecosystemique de la planification ne devienne

pareille a une mince couche de vernis appliquee

sur les anciennes pratiques, comme le sont les

termes «respectueux de 1'environnement» e t

«vert» utilises en publicite .

Etant donne que nous voulons nous con-

centrer sur des actes concrets plutot que sur les

concepts ou la rhetorique, le present chapitre

contient quelques idees sur les «pratiques de plani-

fication axee sur 1'ecosysteme» . Par souci de com-

modite, nous avons abrege «planification axee sur

I'ecosysteme» par «planification ecosystemique»,

tandis que le terme «pratique» est utilise afin de

rappeler a nos lecteurs que le rendement constitue

1'epreuve ultime de notre engagement en matiere

de sante et de durabilite, de 1'ecosysteme . Par

ailleurs, il serait presomptueux d'affirmer que

I'on peut reellement «planifier» les ecosystemes,

ceux-ci etant trop complexes, interrelies, dynami-

ques et souvent imprevisibles . Cependant, il est

possible d'entreprendre une planification qui

tienne compte des ecosystemes .

CONTEXTE

On retrouve des suggestions pour la planifi-

cation des ecosystemes dans le cadre d'un certai n
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Il y a bien longtemps que la structure

des zones urbaines est determinee par

la nature et les etres humains, par les

rivieres et les collines, et les chemins

de fer et les autoroutes . II nous reste

plusieurs choix et la tache imposante, la

planification, ne consiste pas a proposer

une nouvelle structure, mais a se servir

des points forts de la structure actuelle

- et a percevoir cette structure de la

fa4pon dont les gens la vivent dans leur

quotidien. . . Toutefois, s'attaquer a

ces dures realites represente un defi

beaucoup plus grand et plus stimulant

que de rechercher la perfection ailleurs.

Whyte, W . H . 1968. The last landscape. Garden City: Doubleday
& Company .

nombre d'initiatives recentes ou en cours de reali-

sation en Ontario . Ces propositions representent

une reponse au besoin de modifier les processus

de planification en vue de faire face aux pressions

croissantes et incompatibles qui s'exercent sur les

terres, sur 1'eau et sur les milieux naturels . Voici

quelques exemples de ces initiatives :

• la Commission sur la reforme de 1'amenage-

ment et de l'exploitation du territoire en

Ontario, presidee par John Sewell ;

• les travaux du ministere des Affaires muni-

cipales visant a ecologiser le processus de

planification, a preparer un guide vert sur

les pratiques de planification, a rationaliser

le processus de planification et a elaborer

des methodes pour 1'etablissement des plans

et des politiques provinciales ;

• la preparation et la revision de nombreux

plans officiels municipaux a 1'echelle regio-

nale et locale dans la region du Grand

Toronto ;

• la coordination, par le ministere des Richesses

naturelles, des directives provisoires et de

I'etude de planification pour la Oak Ridges

Moraine ;

• les travaux du Bureau de la region du Grand

Toronto comprenant, entre autres,l'etude

sur les structures urbaines (Urban Structure

Concepts Study (Ontario, 1990) ) et le

document de perspective pour le Grand

Toronto de Fan 2021 ;

• 1'etude effectuee par 1'ancien depute Ron

Kanter (1990), intitulee SpaceforAll, qui

decrit les choix proposes dans la strategie

relative aux espaces verts de la region du

Grand Toronto (GTA Greenlands Strategy) ;

• 1'examen quinquennal du Plan de 1'escarpe-

ment de Niagara (Ontario, 1985) ;

• les recherches menees par le ministere de

I'Agriculture et de I'Alimentation sur des

methodes novatrices visant a proteger .les

terres agricoles ;

• le projet d'amelioration du programme

d'evaluations environnementales (PAPEE)

du ministere de I'Environnement ;

• les travaux des ministeres de 1'Environne-

ment, des Richesses naturelles et des Affaires

municipales sur les directives visant a inte-

grer les objectifs de gestion des ressources

en eau aux plans municipaux ;

• I'examen effectue par le ministere des

Richesse naturelles portant sur le role, le

mandat, le financement et la constitution

des offices de protection de la nature ;

• le plan d'action correctrice de la communaute

urbaine de Toronto .

Ces initiatives ont, pour plusieurs raisons,

de tres grandes chances d'influer sur les processus

de planification a un moment particttlierement

important . D'une part, comme on le mentionne

precedemment, la bioregion du Grand Toronto en

est a un point tournant de son developpement. Si

Fort ne planifie pas minutieusement les changements

futurs, la qualite de 1'emironnement continuera de

se degrader, ce qui nuira a la qualite de vie .

D'autre part, bon nombre de plans officiels

municipaux sont en cours d'examen ou d'elabora-

tion . Deux regions, Peel et York, en sont encore

a etablir leurs preiniers plans officiels, tandis qua

Halton et a Durham, ces plans font actuellement

l'objet d'une revision ; quant a la communaut e
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urbaine de Toronto, elle prepare son deuxieme plan

officiel . Parallelement, la plupart des municipalites

locales amorcent 1'examen de leurs plans officiels,

et beaucoup de municipalites riveraines preparent

un plan d'amenagement du secteur riverain .

On elabore actuellement des plans qui

auront d'importantes repercussions sur les types de

developpement, la salubrite de 1'environnement, la

vie sociale et la vitalite economique de la region ;

ces repercussions se feront

sentir pendant tres

longtemps . II est encou-

rageant de voir que

certaines municipalites

semblent se tourner vers

une planification axee

davantage sur 1'ecosysteme ;

le defi, c'est d'inciter

toutes les municipalites a

en faire autant, de sort e

qu'elles saisissent 1'occasion d'assurer a la

region un avenir sous le signe de la sante et

de la durabilite .

Reconnaissant ces besoins, la Commission a

recommande, dans Un point tournant, d'examiner :

. . . les meilleurs moyens d'integrer la doctrine

et les principes d'une demarche axee sur

1'ecosysteme a la Loi sur l'amenagement du

territoire et aux autres lois provinciales qui

s'appliquent a la bioregion du Grand Toronto .

Par la suite, la Commission royale a forme

un groupe de travail interdisciplinaire sur 1'envi-

ronnement et la planification, dont le mandat

etait de preparer un document de travail sur les

questions relatives a 1'incorporation de considera-

tions d'ordre environnemental au processus de

planification d'utilisation des terres, ainsi que de

recommander les mesures qui garantiraient une

meilleure incorporation . Le rapport de ce groupe

de travail, intitule La planif:cation pour la durabilite

(Doering et al .), a ete publie enjuin 1991 et

constitue le fondement d'une bonne partie du

present chapitre .

LA NATURE DU PROBLEME

Dans la conclusion de La planification pour

la durabilite, on s'entend generalement pour dire

qu'actuellement en Ontario, les processus de plani-

fication de 1'utilisation des terres n'assurent pas

une protection adequate de 1'environnement ;

cependant, les avis sur la nature du probleme

restent partages :

Les environnementalistes s'inquietent de la

deterioration du milieu naturel : perte de

regions naturelles precieuses comme les terres

humides, les zones boisees et les vallees de s

On elabore actuellement des plans qui

auront d'importantes repercussions sur les

types de developpement, la salub rite de

1'environnement, la vie sociale et la vitalite

economique de la region; ces repercussions s e

feront sentir pendant tres longtemps .

®

rivieres ; disparition des

terres agricoles de choix

et des paysages ruraux ;

pollution des cours d'eau ;

assechement des aqui-

feres, etc . Les gouver-

nements provincial et

municipaux doivent faire

face a des demandes con-

tradictoires pour l'utilisa-

tion et la protection de s

terres, de Fair et de 1'eau, mais ne disposent

pas de ressources adequates pour y repondre .

Les promoteurs soutiennent que les exigences

environnementales ne sont pas clairement

etablies, et que les processus de protectio n

de 1'environnement ne font qu'entrainer des

delais, augmenter les couts et reduire le

nombre d'options .

De toute evidence les problemes sont nom-

breux et complexes. Dans les pages qui suivent,

on mentionne quelques-uns des problemes mis en

lumiere pendant les travaux de la Commission .

PLANIFICATION OU

REGLEMENTATION?

Les pratiques de planification axee su r

1'ecosysteme existent depuis longtemps, mai s

elles n'ont pas encore une forme definie . On peut

attribuer leur origine a Henry Thoreau, a Aldo

Leopold, et a d'autres naturalistes qui les ont

precedes ou leur ont succede. Les premiers cliches

pris de la Terre depuis 1'espace, au cours des

annees 60, enchassaient une vision ecologique de

la Terre : lorsque les gens ont vu leur planete dans

sa totalite - non comme une espece de boule

immense au mouvement mecanique ou de globe

terrestre, mais comme un astre vivant et mobile ,
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Cooksville Creek, Misissauga : l'ONice de protection de la nature de Credit Valley et la ville de Mississauga s'efforcent de remettre re canal, endommage
par des pratiques d'amenagement, a son etat naturel.

splendide et fragile - leurs perceptions ont change .

En 1969, Ian McHarg publiait Design with Nature,

Fun des principaux ouvrages portant sur 1'integra-

tion du concept de 1'ecosysteme a la planification

de 1'utilisation des terres . L'auteur y explique com-

ment les besoins des etres humains peuvent s'inte-

grer harmonieusement dans le cadre des milieux

naturels, plutot que d'y etre superposes de force,

les humains et leur environnement y recoltant

chacun des benefices .

Au cours du XXP siecle, on a pris davantage

conscience des contraintes exercees sur les ecosys-

temes, mais dans lama
.
orit6 des cas, on a reagi de

fa~on Iimitee et au moyen de reglements, plutot

que de considerer la planification dynamique, axee

sur I'ecosysteme et preconisee, entre autres, par

McHarg . Dans le meme ordre d'idees, les pare s

et les reserves sont crees en raison de la dispari-

tion des habitats, afin de proteger des espaces de

verdure . Des reglements sont mis en application

pour regir 1'amenagement des zones a risque, a

cause des inondations et de 1'6rosion . Si Fair et

l'eau sont pollues, on etablit des reglements en vue

de limiter les emissions . Plutot que de reposer sur

des plans officiels etablis dans une perspective bien

definie, la croissance des collectivites s'effectue

par etapes, les modifications etant apportees aux

plans officiels en vue d'acceder a des demandes

ponctuelles d'amenagement .

Par consequent, on a consacre beaucoup

d'efforts et d'argent a elaborer des structures de

reglementation appropriees, a rediger des regle-

ments, a les appliquer on a en discuter - souvent

dans un climat d'hostilite, oft les promoteurs et les

responsables de la reglementation se rangent dans

des camps opposes .

Dans une telle atmosphere, les promoteurs,

qu'ils fassent partie du secteur public ou prive,

consacrent plus de temps, d'energie et d'argent a

faire passer le plan par le processus de reglemen-

tation plutot qua elaborer ce plan de fa~on inno-

vatrice . II en va de meme pour les organismes

environnementaux qui consacrent plus de temps

a 1'elaboration de reglements prohibitifs qu'a la

planification constructive . Pourtant, ils ont

1'impression d'agir clans 1'interet de la population,

car ils empechent les autres de faire du dommage .

Bon nombre d'urbanistes - formes dans le but

d'etablir et de soumettre des plans relatifs a

des questions d'ordre pratique, ecologique et
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humain - s'aper~oivent qu'tme fois entres dans la

fonction publique, leur tache comporte la negocia-

tion et la mise en application des reglements .

Meme si les reglements sont Line partie

essentielle de tout systeme de gestion de 1'environ-

nement, ils tie devraient pas etre consideres

comme etant une solution de rechange a une

planificationjudicieuse axee sur 1'ecosysteme . Il

Ion se conforme a la

nous faut retablir 1'equilibre

et consacrer plus d'energie

a elaborer des techniques

de planification et de

conception pratiques et

integrees, les reglements

servant a garantir que

planification .

ROLE DU GOUVERNEMENT

PROVINCIA L
En principe, la Loi sur l'amenagement du

terrztoire laisse place a 1'integration des facteurs

environnementaux dans la planification de 1'utilisa-

tion des terres et le controle de 1'amenagement .

En pratique, cependant, on arrive difficilement

a atteindre cet objectif dans 1'application des

dispositions qu'elle renferme .

La province peut formuler des commen-

taires sur les questions environnementales

lorsqu'un plan officiel est elabore ou fait 1'objet

d'un examen ou de modifications, on encore

lorsque des plans portant sur le lotissement ou les

habitations en copropriete sont en cours d'elabora-

tion . Toutefois, l'efficacite de ces processus d'exa-

men est limitee par les mandats etroits de divers

organismes environnementaux de la province, leur

incapacite generale a arriver a un consensus, leurs

ressources insuffisantes et le manque de normes

coherentes et applicables .

Ces difficultes sont envenimees par 1'absence

de directives provinciales claires en matiere de

priorites environnementales et de demarches eco-

systemiques de ]a planification . Par consequent, il

existe de grandes differences entre les demarches

adoptees par les municipalites relativement aux

questions environnementales, suivant la volonte

politique, les priorites municipales, les ressources

et 1'expertise . Certaines municipalites n'approuvent

qu'en paroles la protection environnementale,

tandis que d'autres essaient de 1'appliquer de leur

mieux, avec des degres de reussite tres variables .

Ces demarches ponctuelles et peu coherentes

n'assurent aux ecosystemes qu'une protection tres

inegale, et les promoteurs eprouvent beaucoup de

difficulte a se familiariser avec les regles dujeu .

Mme si les reglements sont une partie

essentielle de tout systeme de gestion de

t'environnement, ils ne devraient pas etre

consideres comme etant une solution de

rechange a une planification judicieuse axee

sur t'ecosysteme .

Par exemple,

l'article 3 de la Loi sur

l amenagement du territoire

permet a la province de

formuler des declara-

tions de principes appli-

cables a 1'amenagement

municipal lorsqu'il

s'agit de questions

d'interet provincial .

Toutefois, jusqu'a maintenant, la formulation de

declarations de principes a ete un processus lent,

generateur de discordes . Les settles declarations

de principes en vigueur actuellement portent sur

les lits d'inondation, les agregats et I'habitation .

Comme on 1'explique dans La planifacation pour

la durabilite :

Ainsi, des guerres de territoire interministe-

rielles et intraministerielles au sujet des

priorites et du controle empechent les

gouvernements d'en arriver a des ententes

sur la substance des declarations de principes .

Un manque de volonte politique, et 1'attitude

selon laquelle il est parfois plus facile et plus

sur de ne rien faire, limitent le leadership

provincial . Entre-temps, les decisions en

matiere d'utilisation des terres continuent

cependant a etre prises sans qu'il n'y ait de

declaration claire sur les priorites provinciales

en matiere d'environnement .

La Declaration de principes sur les terres

humides en est un bon exemple . Apres dix an s

de discussions et de paperasserie, les ministres des

Affaires municipales et des Richesses naturelles ont

annonce, en septembre 1991, encore Line autre

version preliminaire de cette declaration . Le

gouvernement ontarien classe les terres humides

selon leur importance sur le plan provincial -

d'apres leurs valeurs biologiques, sociales e t
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Je suis persuade que des le debut, le

Createur destinait ces marecages, ces

tourbieres et ces marais a demeurer

des reservoirs naturels, et l'on doit

s'interroger et reflechir longuement

avant de les eliminer envue de quelque

autre usage .

Citation attribuee a Samuel Woodstock, personnage 6ctif

qui a ccrit dans Our Valley, bulletin des offices de protection

de la nature, et que Ion a publiee dans le livre de Richardson,

A .H . 1974 . Consenmtion by the people: the history of the conservation

movement in Ontario to 1970. Toronto : University of Toronto

Press .

hydrologiques - cette echelle comportant sept

categories differentes . La Commission royale a

note avec satisfaction que la derniere declaration

de principes provisoire inclut les classes I a III dans

sa definition de terres humides d'interet provincial

qui entrent dans le champ d'application de cette

declaration de principes.

Cependant, a bien d'autres egards, la

declaration de principes provisoire sur les terres

humides est decevante . Elle ne comporte pas de

perspective de demarche ecosystemique et, s i

elle est adoptee telle quelle, elle n'assurera qu'un e

farrufher's Creek Marsh, Ajax

protection tres restreinte des terres humides en

Ontario .

Comme toute autre declaration de principes

emise en vertu de 1'article 3 de la Loi sur l'amenage-

ment du territoire, la declaration de principes su r

les terres humides peut seulement exiger que les

municipalites "tiennent compte" de ses disposi-

tions . Cela signifie que l'on doit prendre vraiment

en consideration la declaration de principes, et

que Fort doit fournir une explication si l'on

decide de passer outre a ses dispositions, mais il

n'est pas necessaire qu'elle constitue le fonde-

ment des decisions . La declaration de principes

provisoire renferme d'autres points faibles,

notamment :

• elle ne met pas 1'accent sur les rapports

ecologiques dans les milieux humides, ni

entre les terres humides et les terres envi-

ronnantes, ni sur les influences exercees

en amont;

• elle ne prevoit pas de zones tampons autour

des terres humides;

• elle ne definit pas clairement les utilisations

compatibles des terres,l'amenagement et le

role des terres humides;
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Carte 2.1 Demandes de d+evelappement a I`etude, ville de Vaugha n

• elle n'interdit pas la presence d'installations

ou de services publics sur des terres hmuides

d'iruteret provincial ;

• elle n'exige pas que ion modifie les

documents de planification (pans officiels,

rcglements de zonage, etc .) daras no delai

precis, conl'ormement a la declaration de

principes ;

• elle n'encouragc pas les munvcipalites d

protel;er les terres humides qui ne sont pas

classees comme etant d'interet provincial

(classes ft ' a V11), bien que celles-ci puissent

cIT c importantes a 1'echelle locale ,

PLANS MUNICIPAU X
La plupart des rmunicipalites du sud de

1'Ontaruo possedent des plans officiels . Toutefois,

ces plans ne prevoient pas de cadre de travail a

long terme en ce qui a trait aux modifications . Au

contraire, une dcrnarche reactive explique la repar-

titio,n et la forme des changetnents apportes aux

plans officiels, ces modifications faisant suite a

des demandes ponctuelles d'amcnagemcnt, par

consequent, dans bon nombre d'endroits on

croit que le developpement peut etro-e permis
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scafe

suoo eeet

pecscyuc parto ut, sans tenir compte des terres

agricoles on des espaces ouverts designes dans ➢

e planofficiel .

Dans certains cas, 1'absence dun plan

oflici.cl à j our pour g uider le dek-el.oppeznent a &e

attribLtee au gouvernement prosincial, pour qui

le developpement ne peut etre approuve que si

des servitudes ( aquedLic et c:gouis) sent en place .

Ainsi, dans les regions de York et de Durham, on

a apporte, petit a petit, des modifications an plan

officiel, scion les surplus dc c apacitc mcsures dailia

differervtes parties du reseau d'egouts collecteurs .

Cette fa~on de proceder tend a. decourage r

les municipalites locales des diverses re gions

d'entreprendre ibne plan i[ieation a long tcrme . II

sc:mblc courant denegliger les plans d'utilisation

des terres existants ; a preuv e, il suffit de comparer

les designations des pl ans officiels a la repartition

des dcmandcs de dcveloppeznent. La carte 2 .1 illus-

tre une situation type, en 1'occurrence la ville de

V aughan . Il faut souligner qu'en 19139, parc e

que I'on s' ~ ntcrrogeait sur llcs implications cl'uzi

developpernent par etapes a`4%aughan, on a decide

d'effectuer on exame n des politiques rnunicipales

en vue c''ctudicr ICS Options futures et dc produire
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un cadre de travail de politique pour 1'utilisation

des terres et le developpement .

LES ECOSYSTEMES

TRANSCENDENT LES

LIMITES MUNICIPALE S

Une autre restriction importante aux proces-

sus de planification municipale reside dans le fait

que bon nombre de caracteristiques et de proces-

sus propres aux ecosystemes - cours d'eau, eaux

souterraines, forets, popula-

tions fauniques et leurs

migrations, deplacement

d'air - transcendent les

limites municipales. Les

fondateurs des offices de

protection de la nature

l'ont bien compris, dans

les annees 1940 . A .H .

Richardson (1974), dans

Conservation by the People,

presente une citation du professeur A .F . Conventry,

tiree de sa brochure de 1941 intitulee Conseroation

and Post War Rehabilitation :

Les ressources naturelles fonnent un systeme

en equilibre fragile, dans lequel toutes les par-

ties sont interdependantes et ne peuvent etre

exploitees separement avec succes . Dans le

contexte actuel, on doit coordonner les

connaissances pertinentes que l'on possede

et leur mise en application au besoin, puis

elaborer un plan detaille de 1'utilisation des

ressources naturelles qui couvre 1'ensemble

des besoins publics .

L'article 21 de la Loi sur les offices de protection

de la nature formule tres clairement cette optique ;

en effet, il stipule qu'une autorite a le pouvoir de

«faire des recherches et de mener des enquetes

sur le bassin hydrographique, et de prevoir un

programme de protection, de restauration, de mise

en valeur et de gestion des richesses naturelles qui

s'y trouvent . »

Cependant,l'article 28 limite les pouvoirs

reglementaires des autorites aux domaines suivants

: 1'utilisation de 1'eau, les changements aux cours

d'eau, la construction et le remblayage dans le s

lits d'inondation .

Etant donne que la Loi sur l'amenagement du

territoire ne prevoit pas la planification dans des

zones dont 1'etendue depasse celle des regions et

des comtes, il n'existe pas de cadre juridique pour

la planification de l'utilisation des terres dans des

zones definies en fonction des ecosystemes, par

exemple, les bassins versants, la Oak Ridges

Moraine et la bioregion du Grand Toronto . Il

serait possible de remedier a la situa ti on s'il y avait

concerta ti on entre les municipalites et les autorite s

Une restriction importante aux processus

de planif cation municipale reside dons le fai t

que bon nombre de caracteristiques et de

processus propres aux ecosystemes - cours

d'eau, eaux souterraines, forets, populations

fauniques et leurs migrations, deplacemen t

d'air - transcendent les limites municipales.

de protection de la

nature en matiere de

planification des zones

definies a 1'echelle des

ecosystemes, mais il

n'y a rien, a 1'heure

actuelle, qui encourage

cc genre de demarche .

Par exemple, le gouver-

nement provincial

pourrait instaurer de s

mesures incitatives sous forme de financement de

programmes precis ou de projets importants condi-

tionnel au respect des exigences provinciales.

11 existe quelques exceptions a cette situa-

tion courante . Le Plan de 1'escarpement du

Niagara est fonde sur une loi speciale, la Loi sur

la planification et l'amenagement de l'escarpement du

Niagara, votee en 1973 et qui vise a proteger

cette magnifique forme de relief et les terres

avoisinantes en les considerant essentiellement

comme un milieu naturel continu . Les directives

et 1'etude de planification qu'a recemment pre-

parees la Province pour la moraine Oak Ridges

indiquent que I'on reconnait fermement la

necessite d'effectuer une planification axee sur

les ecosystemes.

Dans 1'ensemble, cependant, il semble diffi-

cile de mettre en application des mesures axees sur

les ecosystemes, telles que le plan pour les bassins

versants et le plan d'action correctrice . Meme si

tous les offices de protection de la nature ont

etabli des plans en 1983, leur mise en applicatio n

a ete entravee par le manque de coordination et

d'engagement de la part des competences en

cause, mais aussi parce que la province n'exige pas

que les recommandations et les strategies relative s
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aux plans pour les bassins versants soient integrees

aux processus de planification municipale et de

controle de 1'amenagement . Ces questions ont ete

mises en lumiere par le Comite consultatif des

evaluations environnementales dans son rapport

intitule The Adequaq of the Existing Environmental

Planning and Approvals Process for the Ganaraska

Watershed (Byer, Gibson, et Lucyk 1989) . Le comite

a constate ce qui suit :

. . . le caractere interjuridictionnel du bassin

versant et de ]a moraine represente un de fi de

taille en matiere de planification de 1'utilisa-

tion des terres ecologiquement vulnerables,

surtout en raison du probleme des effets

cumulatifs . Chaque municipalite possed e

ses propres priorites et objectifs en fonction

des enjeux particuliers qui relevent de sa

competence . En 1'absence d'initiatives

speciales, it est peu probable que les deci-

sions des municipalites respectives soient

coherentes clans leur approche en matiere

de protection environnementale, ou

qu'elles refletent une comprehension

approfondie des mesures requises pour

assurer une protection globale de la qualite

de 1'environnement.

Le comite a egalement souligne que

l'Office de protection de la nature de la region de

Ganaraska n'a qu'une capacite limitee pour traiter

ces questions, car it n'a ni le mandat ni le pouvoir

d'etablir et de mettre en application des politiques

de planification pour le bassin versant .

CONCEPTION ET NORMES

On peut citer de nombreux cas oil le s

normes prevues pour garantir la securite publique

ou I'efficacite technique des ingenieurs ont mal-

heureusement pour consequence de restreindre

les possibilites creatrices.

Par exemple, 1'elargissement des rues se fait

souvent au detriment des arbres, que Ion coupe

inutilement et, semble-t-il, a la guise des ingenieurs

de la circulation routiere, qui auraient pu les

epargner au prix de quelques petits inconvenients

pour la circulation des automobiles et des camions .

Malheureusement, it ne s'agit pas de caprices,

mais du fait que les ingenieurs sont prisonniers

des regles techniques . Personne - ni ceux qui

ont commande le projet d'elargissement des rues,

ni meme le Premier ministre du Canada - ne peut

changer les parametres de conception etablis sans

risquer de responsabiliser 1'ingenieur pour faute

professionnelle . Etant donne que ces normes sont

fondees, entreautres, sur les concepts de securite

publique, l'organisme qui engage un ingenieur

s'expose a des sanctions si le devis ne satisfait pas

aux normes . Donc, l'arbre est coupe, a moins que

Pon ne change les normes .

Les normes influent egalement sur la forme

et le type de croissance urbaine, par exemple, les

normes sur la superficie des terrains, ► es marges de

recut, la largeur des routes, les trottoirs, les services

publics, les egouts d'eaux pluviales et d'autres ele-

ments . Elles regissent, entre autres, la superfici e

de terrain utilisee pour la construction de maisons,

1'amenagement urbain, 1'etendue des surfaces

pavees, le type d'installation d'evacuation des eaux

usees . Il semble difficile, cependant, de changer

des normes bien enracinees dans les processu s

de planification municipale et d'approbation du

developpement . Par exemple, de nombreuses

municipalites semblent hesiter a repondre aux

demandes de promoteurs en matiere de zonage en

vue de permettre la creation de lots plus petits -

bien que ceux-ci soient un facteur important dans

1'etablissement de municipalites a concentration

plus elevee et dans la construction de maisons a

prix abordables . Certains semblent s'inquiete r

que cela n'entraine une -devaluation- de leur

collectivite et une diminution de la valeur des

proprietes avoisinantes .

It faudrait reexaminer les normes en matiere

de developpement et d'infrastructure en fonction

des valeurs actuelles et des exigences que comporte

I'imperatif environnemental . Bien qu'elles repre-

sentent la sagesse acquise grace a d'innombrables

comites, elles se fondent essentiellement sur les

valeurs humaines et peuvent etre revisees si les

valeurs changent. C'estjustement ce qui est arrive

par le passe - on n'a pas toujours exige d'avoir

des fenetres dans les chambres a coucher, par

exemple, et les normes doivent continuer a

changer si I'on veut maintenir ou accroitre l a

sante de notre collectivite .
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NOUVEAU COUP D'OEIL SUR LES BANLIEUE S

La croissance des banlieues s'est accompagnee d'une proliferation de 1'automobile . Ainsi, les

families de classe moyenne pouvaient-elles fuir 1'activite bruyante des commerces et des industries de la

ville pour vivre dans la paix que leur promettait la banlieue . Cependant, cc qui est ironique mais non pas

surprenant, plus les gens envahissaient les banlieues, plus elles perdaient leur air de tranquillite . Cette

ruee vers les banlieues ne fut pas sans entrainer des perturbations errvironnementales, financieres et

(dans certains cas) sociales.

De plus, comme les gens continuent a s'etablir toujours plus loin des centres-villes, ils contribuent

ainsi a supprimer des terres agricoles et des espaces naturels fort precieux . Chaque nouveau lotissement

de faible densite congestionne davantage les routes, car les automobilistes doivent conduire sur de plus

longues distances pour se rendre au centre de la ville, pour leur travail et pour leurs loisirs . Le fait de faire

ainsi la navette entre la ville et la banlieue, les moteurs tournant an ralenti dans d'interminables attentes

augmente la pollution atmospherique et accroit le niveau de stress. Et puis, fait deplorable, cette fa~on

d'amenager le territoire contribue souvent et inflexiblement a l'isolement social, car elle s'adresse surtout

aux -menages t}piques» . Finalement, ces quartiers de faible densite engendrent des frais eleves de viabilite

et constituent une mauvaise utilisation des terres .

Le groupe de River Oaks a presente dernierement a Oakville un projet d'habitation par lequel il

essaie de remedier a plusieurs de ces probl'emes ; il temoigne d'une nouvelle fa~on d'envisager 1'urba-

nisme, car il vise a preserver, de fgon generale, la qualite de la vie tout en respectant le milieu naturel .

Selon cc projet, la densite des banlieues serait comparable a celle des quartiers de ville tradition-

nels, cc qui reduirait la superficie des terres a batir . Le mod'ele des maisons s'inspirerait des tendances

actuelles de la d"emographie - menages reduits, population vieillissante, augmentation du nombre de

fainilles monoparentales, augmentation du nombre de menages constitues de gens qui sont apparentes

on non . La plupart des logements seraient transformables, en cc sens qu'ils pourraient etre soit agrandis,

soit reduits, selon les besoins, cc qui permettrait aux residents de demeurer dans le quartier meme si leur

situation familiale on 6nanciere venait a changer .

Les lotissements de faible densite a vocation unique contribuent souvent a isoler les gens stir le

plan social, et cc, de deux fa~ons. Tout d'abord, beaucoup de ces banlieues sont des «villes dortoirs» oft il

n'y a guere d'emplois et ou 1'on ne pent guere se divertir . Ensuite, la plupart de ces banlieues sent ame-

nagees de fapn a privilegier la propriete privee (grandes cours cloturees, etc.) plutot que les espaces

publics. Le groupe de River Oaks propose un autre modele de banlieue ou le faisceau des rues et des

avenues mettrait soigneusement en valeur certains elements propres a favoriser le bon voisinage, comme

les perrons, les balcons, les trottoirs, les arbres en bordure des rues,l'eclairage, les espaces ouverts . Grace

a la proximite du nouveau centre commercial d'Oakville, sans compter les marchands du coin, il sera

possible de s'y rendre a pied on a bicyclette pour faire ses achats on obtenir des services .

Comme les lots seront plus petits, que les frais de viabilite seront moins eleves et que les gens

auront I'option de faire finir les travatuc a une date tdterieure, les logements de River Oaks seront plus

abordables que dans les environs . En outre, les logements seront davantage diversifies et davantage abor-

dables grace a I'integration de logements cooperatifs et sans but lucratif, situes ici et la dans le quartier,

plutot que de grands ensembles d'habitations isolees .

Le projet de River Oaks a aussi pour objectif de minimiser I'effet de 1'amenagement sur I'environ-

nement et de relier la communaute a son milieu nature] . Plutot que de niveler les lieux et d'en enlever

toute vegetation, comme on le fait normalement, on respectera, dans la mesure du possible, la topographic

naturelle et on y laissera les arbres qu'on n'aura pas besoin d'abattre .

Cc projet et les autres que propose legroupe de River Oaks accordent une importance particu-

liere a la gestion des eaux pluviales, car il y a percolation de la pluie et de la neige par le sol ; ces eaux
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Un pro jet de logement presente recemment a Oakville envisage dans une nouvelle perspective I'amenagement des 6anlieues.

atteignent ainsi plus lentement la nappe souterraine et les ruisseaux des alentours . Cela fait contraste

avec la gestion coutumiere des eaux pluviales qui consiste a laisser s'engouffrer de grandes quantites
d'eau dans les canalisations reliees aux cours d'eau voisins, ce qui accelere I'erosion et deteriore la

qualite de 1'eau.

La proposition vise a offrir aux futurs residents one bonne qualite de vie et un milieu naturel

sain . Pour que ce genre de projet d'habitation puisse se realiser, il faut rezoner les terrains pour qu'ils

soient mi-residentiels mi-commerciaux et pour qu'on puisse y construire des logements transformables,

et les normes doivent etre rajustees en fonction de la superficie des lots et de la grandeur des rues qu'on

se propose d'y amenager, en fonction aussi des servitudes des services d'utilite publique et des marges

de recul . Si l'on adapte les normes d'amenagement a ce genre de proposition et si les autres promoteurs

emboitent le pas, les banlieues pourront, a I'avenir, croitre et se developper d'une maniere beaucoup

plus durable .

.

EVALUATION

ENVIRONNEMENTALE

On se demande de plus en plus si Yon tien t

compte de toutes les repercussions environnemen-

tales qu'ont la planification de 1'utilisation des

terres et les decisions en matiere de developpement .

Cette attitude se reflete dans le nombre des deman-

des soumises relativement a la designation de ques-

tions de planification - comme des modifications

de plans officiels ou de zonage, ou des approba-

tions de lotissement - en vertu de la Lai sur les

evaluations environnementales . Dans La planifacation

pour la durabilite (Doering et al ., 1991), on enumere

les raisons possibles de cet hat de choses :

• une preoccupation publique selon laquelle

le processus de planification municipale ne

traite pas adequatement des problemes

environnementaux ;

• de la mefiance face aux competences et aux

motifs des politiciens ou des fonctionnaires

municipaux ;

• de la mefiance envers le processus d'examen

du gouvernement provincial ;
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• le desir d'obtenir une aide financiere

pour les intervenants (disponible pour les

audiences a la Commission des evaluations

environnementales, mais pas dans le cas

des audiences a la Commission des affaires

municipales de 1'Ontario) ;

• le desir de faire passer le fardeau de la

preuve du plaignant (la population ou

un organisme gouvernemental) au

promoteur;

• la necessite d'assurer

1'examen des autres

options d'un projet

et des autres moda-

lites d'application (la

Loi sur l'amenagement

du territoire ne 1'exige

pas) ;

• de l'information et tine analyse

environnementale inadequates .

Des complications surgissent egalement

lorsque les exigences de la Loi sur l'amenagement

du territoire empietent sur celles de la Loi sur

les evaluations environnementales (LEE) . C'est

souvent le cas lorsqu'il s'agit des activites d'un

gouvernement municipal - concernant essen-

tiellement 1'instauration ou 1'amelioration des

infrastructures .

La construction d'infrastructures munici-

pales comme les routes, l'approvisionnement

en eau et 1'epuration des eaux usees - entre

dans le champ d'application de la Loi sur les

evaluations environnementales par I'intermediaire

des processus municipaux d'evaluations de classe .

Dans de nombreux cas, des complications sur-

gissent parce qu'il n'y a pas eu de coordination

entre les processus devaluations environnemen-

tales des classes et les processus d'approbatio n

et de planification de d"eveloppement municipal

en ce qui a trait aux infrastructures. Par exemple,

si les modifications d'un plan officiel ont deja

ete accordees pour permettre des amenagements,

il peut s'averer inutile, quoique la LEE I'exige ,

de tenter d'evaluer les solutions de rechange

afin d'instaurer des infrastructures qui sont a

la base de ce developpement . En attendant

1'evaluation de classe, les promoteurs sont

dans l'incertitude et subissent des retards . De

plus, les processus de participation publique

se compliquent en raison des deux courants

d'activite qu'ils imposent, chactm ayant ses

propres rapports, reunions et structures

administratives .

Une autre difficulte de 1'evaluation environ-

nementale individuelle reside dans l'impossibilite

de prendre en consideration les effets cumulatifs ,

Une difficulte de 1'evaluation

environnementale individuelle reside

dans l'impossibilite de prendre en

consideration les effets cumulatifs .

c'est-a-dire les effets

combines de toutes les

activites dans une zone

donnee sur une certaine

periode de temps,

s'additionnant aux reper-

cussions progressive s

des nouvelles contrainte s

exercees par des projets particuliers . Pour evaluer

ces effets, il faut tenir compte des deux facteurs

principaux suivants : une comprehension globale

de toutes les conditions environnementale s

dans la zone en question, ainsi qu'une evalua-

tion de la fgon dont ces conditions changent

ou vont probablement changer, selon divers

scenarios .

Voici quelques exemples d'effets cumulatifs :

• les effets provoques par diverses

composantes sur la qualite de 1'eau

du secteur riverain : stations d'epuration

des eaux usees, egouts evacuateurs unitaires,

egouts pluviaux, cours d'eau et depots

atmospheriques ;

• la fragmentation des habitats fauniques

resultant de nombreux changements de

1'utilisation des terres;

• les effets indirects, comme dans le cas

de 1'amenagement du cours superieur

d'une riviere entrainant la sedimenta-

tion sur les terres humides situees en

aval ;

• la synergie des divers polluants, comme la

formation de 1'ozone des basses couches de

1'atmosphere a partir du dioxyde d'azote et

de composes organiques volatiles soumis

aux rayons du soleil .
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donne 1'absence d'un plan global axe sur

1'ecosvsteme regissant l'utilisation des terres

et les infi-astructures ?

Partie frogmen tee de Black (ree k

En fait, la prise de decisions par etapes

contribue aux effets cumulatifs . II se pent que la

construction d'un pont sur un ruisseau ait des

repercussions minimales sur 1'environnement ;

cependant, les effets peuvent etre nefastes si

l'on ajoute un nouveau collecteur principal,

creuse un puits, remblaye une partie d'un ter-

rain marecageux et redresse une courbe dans le

ruisseau . En vertu de la Loi sur les evaluations envi-

ronnementales, chacun de ces projets est examine

dans le cadre d'un processus distinct, et il n'existe

aucun mecanisme pour evaluer leurs effets

combines . Cette situation souleve des questions

essentielles :

• Peut-on coordonner les efforts d'evaluation

environnementale et de planification

municipale de fa~on a ce que cette derniere

reponde a certaines exigences de 1'evalua-

tion environnementale ?

• Devrait-on utiliser le processus d'evaluation

environnementale pour evaluer les solutions

de rechange et les projets individuels etant

Des considerations de ce genre ont incite

la Region de Halton a proposer, en collaboration

avec les ministeres des Affaires municipales e t

de 1'Environnement, un processus pour faire con-

corder 1'examen de la structure urbaine de Halton

(Halton Urban Structure Review) avec les exi-

gences de 1'evaluation environnementale rela-

tives aux infrastructures (aqueduc, egouts, egouts

pluviaux et routes) necessaires a la croissance

future de la region . Si elle est fructueuse, cette

methode innovatrice pourrait constituer u n

bon exemple de 1'integration du processus de

planification municipale a celui de 1'evaluation

environnementale .

RESUME DES PRINCIPAUX
PROBLEME S

Sans aucun doute, il est urgent que Ion

adopte une demarche ecosystemique pour la plani-

fication . Le temps est revolu ou Ion considerait

comme acquis d'avoir une economic en plein essor

et dejouir de ressources naturelles apparemment

illimitees. Avec ses quelque quatre millions d'habi-

tants, la region subit deja de serieuses contraintes

sur les plans environnemental, social et econo-

mique . Meme si la population restait stable, il

faudrait tenir compte de ces contraintes afin de

retablir la sante et la vitalite de 1'ecosysteme .

Cependant, etant donne que l'on prevoit une

croissance demographique de 50 p. 100 d'ic i

1'an 2021 - la population atteignant environ

six millions de personnes - on se pose de

serieuses questions sur la fa~on que cette crois-

sance pent avoir lieu sans degrader davantage la

bioregion .

Malheureusement, les pratiques actuelles

ne sont pas a la hauteur de la situation . Elles sont

inadequates en raison de leur trop grande depen-

dance envers des reglements visant a controler

1'utilisation des terres et le developpement,

reglements qui sont eux-memes fondes sur des

politiques et des normes depassees. Notre capacite
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11 faut prendre des decisions polyvalentes

et flexibles pour preparer la vie dans les

zones urbaines de 1'avenir, en prevoyant

autant d'options pour nos enfants et nos

petits-enfants, que celles qui nous on t

ete leguees par nos parents et nosgrands-

parents . Cette philosophie necessite un

engagement minimal, soit de gerer les

endroits oil nous vivons en fonction

d'une perspective temporelle couvrant

cinq generations .

Jacobs, Peter. 1991 . Le deuet%pement durable en milieu urbain.

p. 25 . Montreal accueille le troisieme sommet des grandes

villes du monde .

d'effectuer une planification axee sur 1'ecosysteme

est restreinte par les limites municipales, les struc-

tures politiques et le cadre rigide des competences

qui font obstacle aux tentatives de collaboration .

Et pendant que les fonctionnaires poursuivent

laborieusement de nombreuses etudes, qu'ils

tentent d'elaborer des politiques et d'amender

des lois,l'environnement continue a subir des

dommages et des pertes .

VERS DES PRATIQUES DE
PLANIFICATION AXES

SUR L'ECOSYSTEM E
Par ailleurs, un processus ameliore de plani-

fication de 1'utilisation des terres et des bassins

versants, pourrait influer grandement sur 1'orien-

tation du developpement futur vers des endroits

appropries du point de vue environnemental,

ainsi que sur son deroulement, de fa~on a pouvoir

proteger l'ecosysteme et a le mettre en valeur .

Les travaux de la Commission elle-meme

ont porte sur certaines pratiques de planification

axee sur 1'ecosysteme. Dans Un point tournant, elle

formule neuf principes et en explique les moda-

lites d'application dans tout le secteur riverain .

L'evaluation environnementale d'East Bayfront et du

secteur industriel portuaire a mis 1'accent sur la sante

de 1'ecosysteme et a donne lieu a des recommanda-

tions pour proteger, restaurer et mettre en valeur

1'ecosysteme de 1'endroit . Dans La p lanification pour

la durabilite, la Commission a examine les faions

d'integrer la protection environnementale a la

planification de 1'utilisation des terres . Un atelier

de la Commission charge d'evaluer les effets cumu-

latifs a publie un document technique intitule

Towards Ecosystem-Based Planning: A Perspective on

Cumulative Effects (Davies, 1991) . Ce rapport final

resume les etudes effectuees sur plusieurs opera-

tions concretes de planification, dans les chapitres

suivants : aAssainissement d'un bassin versant

urbain : I'histoire de la riviere Don», «Garrison

Common», et -Toronto Central Transportation

Corridor- .

A la lumiere de ces travaux, le present

chapitre renferme une perspective sur 1'avenir et

les grandes lignes du volet pratique de la planifica-

tion axee sur 1'ecosysteme. Comme on le mentionne

precedemment, il est beaucoup trop facile «d'eco-

logiser» la formulation des plans d'ensemble tradi-

tionnels . La tache qui attend les planificateurs de

la region de Toronto est bien plus considerable et

stimulante . Ils doivent transposer le concept eco-

systemique en des methodes concretes visant a

ameliorer la qualite de vie ; preparer des mod'eles

d'utilisation des terres ; etablir 1'equilibre entre la

demande, la capacite et la technologie ; favoriser le

developpement economique et evaluer les scena-

rios possibles pour l'avenir . Ces mesures doivent

s'appliquer au milieu naturel et au milieu bati a

tous les echelons de la planification, aussi bien

pour la region que pour un endroit en particulier,

tant pour les activites du secteur prive que pour

celles du secteur public . Nous verrons d'abord de

quelle fa~on la demarche ecosystemique differe

de la majorite des demarches traditionnelles .

SANTE DE L'ECOSYSTEME,

DURABILITE ET QUALITE

DE VIE

L'une des principales differences entre la

planification axee sur 1'ecosysteme et la planifica-

tion traditionnelle de 1'utilisation des terres est

que la premiere met 1'accent sur la necessite de

concilier la sante de 1'ecosysteme, ]a qualite de vie

et la vitalite economique . De son cote, la planifi-

cation traditionnelle a plutot tendance a mettre

1'accent sur la repartition des utilisations des terre s
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en fonction d'imperatifs sociaux et economiques .

Selon la demarche ecosystemique, on n'evalue pas

les politiques et les projets en fonction de leurs

avantages economiques seulement, ou d'apres leur

contribution a I'habitation, aux loisirs on a d'autres

objectifs sociaux . On les evalue egalement en fonc-

tion de leur capacite a retablir et a ameliorer la

sante de 1'ecosysteme dans une region .

Dans la planification ecosystemique, les

interactions dans les ecosystemes - par exemple,

entre les pratiques d'utilisation des terres et les

peches ou entre I'expansion tentaculaire, l'utili-

sation de 1'automobile et la pollution atmosphe-

rique - deviennent des pivots de la recherche, de

I'analyse et de la prise de decisions . Cela signifie

que l'on peut trouver des solutions plus efficaces

et innovatrices a des questions qui sont le resultat

inevitable de relations complexes .

La planification ecosystemique se place

egalement dans une optique de changement a long

terme, plutot que dans la recherche de solution s

a court terme, prises rapidement. La perspective a

long terme aide les intervenants et les organismes

a elaborer des strategies visant la durabilite - en

prolongeant la perspective temporelle de la planifi-

cation au-dela de la duree habituelle de dix ans des

plans officiels ou de trois a cinq ans correspondant

an mandat d'un politicien . Nous devons penser a

ce que seront les collectivites et leurs milieux dans

cinquante ans ou plus .

DIVERSITE

La planification ecosystemique differe de

nombreuses methodes traditionnelles en mettant

1'accent, de diverses fa~ons, sur I'importance de

la diversite naturelle et culturelle .

Les systemes ecologiques naturels sont

habituellement des regroupements complexes

d'especes et d'habitats . Parallelement, les villes qui

se sont developpees lentement et de fa~on orga-

nisee renferment generalement une heureuse

juxtaposition de lieux de travail de loisirs et de vie

familiale, ainsi qu'une amalgame de styles et de

structures datant de plusieurs decennies et meme

de siecles. Il est donc plus probable que la demarche

ecosystemique preconise un reseau d'utilisations

mixtes tisse finement, plutot que de grands

quartiers isoles servant a une seule fin .

De plus, il peut etre utile de penser a la

diversite dans les types d'utilisation des terres . Les

Inuit ont plusieurs mots pour designer la neige,

mais nous n'en avons qu'un seul, car la neige ne

joue pas un role aussi vital dans la vie urbaine que

dans 1'Arctique . De meme, les plans d'utilisatio n

Cabbagetown, Toronto : les residents jouissent dune heureuse juxtaposition de lieux de travail, de loisirs et de vie familiale, sans trop se deplacer .
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des terres n'ont souvent qu'un seul terme - espace

libre - pour designer toutes les terres non baties

dans un secteur, mais contient beaucoup d'expres-

sions relatives aux milieux batis : residentiel, com-

mercial, industriel, de transport, institutionnel . Au

fur et a mesure que l'on concentrera davantage

notre attention sur les besoins du milieu nature l

et ses variations, de nouveaux termes seront

crees pour decrire I'utilisation des terres dans

les espaces libres .

INFRASTRUCTURE DES

ESPACES VERT S

L'organisation des peuplements - le profil

des mouvements, des utilisations, des formes

architecturales et des paysages - influe sur leur

salubrite, leur beaute et leur role . En d'autres

termes, il y a des rues, des pates de maisons, des

batiments, des pares, des voies ferrees, e t

des autoroutes que l'on a

conps de fgon a les

rendre plus surs, plus salu-

bres, plus beaux ou plus

fonctionnels que d'autres .

Selon la methode

traditionnelle, I'organisa-

tion d'une collectivite

se fait en fonction des servi-

tudes (habituellement des egouts souterrains) et

des rues, c'est-a-dire de l'infrastructure . En general,

on gere les principaux elements naturels en les

eliminant ou en les evitant . Dans la region du

Grand Toronto, il en resulte des peuplement s

qui traversent tout simplement le milieu naturel .

Cc type de developpement entraine parfois des

juxtapositions interessantes, mais il s'agit d'un

procede aleatoire .

Dans bon nombre de plans d'utilisation des

terres, on decrit souvent avec cynisme les milieux

naturels et les autres espaces libres comme etant

des milieux epargnes par la planification . En

general, le processus de planification commence

par l'attribution des terres utilisees pour les resi-

dences, les commerces, les etablissements et les

industries, le reseau routier constituant le lien prin-

cipal . On effectue la repartition des terres en fonc-

tion de la demande prevue pour ces utilisations, si

1'emplacement et les servitudes peuvent prendre

en charge les amenagements proposes .

Que se passerait-il si Yon tenait compte

prioritairement de la demande pour des milieux

naturels? Quelle superficie de terre devrait-on

attribuer a la nature? Quelle superficie serait

assignee aux autres types d'espaces libres? Quelles

fonctions ces terres peuvent-elles remplir sur le

plan de 1'ecologie, de 1'esthetique, de 1'urbanisme

et des loisirs?

Cette approche donnerait lieu a une fa~on

differente d'organiser la morphologie des zones

urbaines, en fonction d'une <<infrastructure des

espaces verts» qui serait continue et compl'etement

reliee, les milieux naturels constitueraient 1'assise

de cette infrastructure, et l'on considererait les

espaces libres, non comme etant des espaces

depourvus de batiments, mais comme un amenage-

ment en soi . Cet aspect fera partie du domain e

Dans bon nombre de plans d'utilisation

des terres, on decrit avec cynisme les

milieux naturels et les autres espaces

libres comme etant des milieux epargnes

par la planification.

public et sera aussi

important et deter-

minant que le reseau

routier ; en outre, il aura

des repercussions aussi

considerables que celles

des routes sur la morpho-

logic des zones urbaines .

Dans le chapitre intitul e

-Les couloirs de verdure- du present rapport, on

souligne que ces couloirs de verdure peuvent aussi

offrir toute une gamme d'avantages sur le plan de

1'ecologie, des loisirs et de 1'economie . Une infra-

structure des espaces verts peut aussi inclure les

habitats naturels, les formes de relief telles que les

falaises, les vallees, les hauts plateaux, les plage s

et les escarpements, les aquiferes et les zones d'ali-

mentation, les terres rurales, les paysages patrimo-

niaux, les pares, les sentiers et autres espaces libres

ainsi que les sites archeologiques .

PATRIMOINE

Comme on le souligne au chapitre 1, un e

demarche ecosystemique de la bioregion necessite

une comprehension de son patrimoine naturel et

culturel, et une capacite de respecter ce patrimoine .

Le developpement traditionnel met souvent le

passe an rancart pour faire place a tout ce qui es t
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nouveau et moderne . Mais comme le demontre le

chapitre «Assainissement d'un bassin urbain», la

topographic et les paysages naturels peuvent servir

a definir la morphologie des zones urbaines, assu-

rant ainsi une certaine continuite avec le passe et

preservant des elements importants du paysage .

De la meme fa~on, dans les peuplements

existants, it y a possibilite d'adapter et de reutiliser

les anciens batiments tout en preservant le carac-

tere historique des rues, des voies ferrees et des

espaces libres . Dans le centre-ville de Toronto, par

exemple, on a adapte un grand nombre de vieux

batiments industriels et commerciaux le lon g

des rues Front, King, Adelaide et Richmond aux

besoins d'une variete d'utilisateurs, comme les

firmes d'ingenierie et les agences de publicite . Par

contre, on a pratiquement oblitere la valeur patri-

moniale du secteur riverain central a partir de la

rue Yonge jusqu'a la rue Bathurst (le Queen's Quay

Terminal, le Pier 4 et le Power Plant y faisant

exception) . Heureusement, it y aura d'autres possi-

bilites de mieux integrer le patrimoine architec-

tural du secteur riverain lorsque l'on proct:dera

Photos du Pier 4 dans le sedeur riverain de Toronto en 1947 (haut) et en
1987 (bos); les anciens bBtiments peuvent Ore adaptes et reutilises .

au reamenagement d'endroits comme la Garrison

Common, l'East Bayfront et le secteur industriel

portuaire .

Avec beaucoup de soin et d'imagination, on

peut utiliser les elements existants pour creer une

ville ou it est plus interessant et plus stimulant de

vivre et de travailler; on peut aussi economiser en

reutilisant les ressources disponibles, mieux com-

prendre 1'histoire sociale et faire surgir en soi un

sentiment d'appartenance a la collectivite . Ainsi, le

paysage environnant change lentement et d'une

fa~on que 1'on peut assimiler et comprendre .

CAPACITE ET TECHNOLOGIE

La capacite etant un concept de planifica-

tion couramment utilise, la planification axe e

sur I'ecosysteme lui donne une nouvelle connota-

tion, differente de celle qui sous-tend generale-

ment la planification traditionnelle . Par exemple,

on utilise la capacite de circulation comme

mesure de la valeur d'un plan de route ; si celui-ci

n'est pas adequat, on elargit la route pour per-

mettre une circulation aisee . Un plan ecosyste-

mique met davantage 1'accent sur la capacite

environnemen tale comme mesure de la valeu r

du plan .

Aux quatre coins du monde, du Power

House Museum de Sydney aux entrepots-

appartements le long de la Tamise, et

partout au Canada, de 1'ecole des beaux-

arts de 1'ile Grandville au Pier 4 de

Harbourfront et a la Power Plant Galle ry,

Pon assigne une nouvelle vocation a des

structures industrielles fondamentale-

ment modestes, an moyen d'une concep-

tion architecturale pleine d'imagination ;

en meme temps, on conserve pour la

posterite leurs formes histo riques et

autres caracte ristiques essentielles .

Stinson, 1. and Moir, M. 1991 . Built Heritage of East Bayfront .
Toronto : Commission royale sur I'avenir du secteur riverain

de Toronto (Canada) . Version prcliminaire .
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La capacite de 1'ecosysteme - soit I'intensite

d'une activite humaine donnee que 1'ecosysteme

peut tolerer - n'est pas une valeur fixe mais se

situe sur une echelle mobile . Elle est tributaire non

seulement de 1'intensite de 1'activite, mais egale-

ment de valeurs soci6tales, de la technologic en

usage et des techniques de gestion . La capacite

biotique peut changer avec le temps, en fonction

de l'interaction de ces facteurs .

II y a un siecle, par exemple, la baie de

Toronto avait atteint sa limite d'absorption de

1'effluent engendre par ce que nous considerons

aujourd'hui comme etant un tout petit peuple-

ment . L'epuration des eaux usees a impose un

nouveau seuil de capacite, seuil qui a encore ete_

depasse, non seulement en raison de 1'accrois-

sement de la population, mais aussi parce que

les normes relatives a la qualite de 1'eau sont plus

strictes . De nosjours, nous concentrons davantage

nos efforts en vue d'ameliorer I'efficacite d'epura-

tion et de reduire la pollution a la source plutot

que de miser sur les solutions de fin de cycle .

II s'ensuivra probablement un nouveau seuil

de capacite .

Un plan axe sur 1'ecosysteme doit viser a

definir les diverses capacites d'un lieu, et a s'y con-

former, afin d'y adapter la concentration des habi-

tants, des batiments, des vehicules et des dechets,

ainsi que leur impact sur 1'ecosysteme . Ce plan doit

egalement rehausser la capacite de 1'ecosysteme en

prevoyant de nouvelles fa~ons de proceder telles

que 1'orientation solaire des batiments, le com-

postage et le recyclage, les bassins d'eaux pluviales,

1'amelioration de la circulation, un environnement

exempt de produits chimiques, et ainsi de suite . La

notion de capacite doit donc servir a etablir des

mesures a la fois novatrices et restrictives - des

strategies traitant de ce qu'il faut faire autant que de

ce qu'il faut cesser de faire- en vue de maintenir et

d'ameliorer la sante naturelle de notre

collectivite croissante .

FRONTIERES SOUPLE S

En planification ecosystemique, les limites

des zones a 1'etude sont fixees en fonction

des caracteristiques et des processus naturels,

plutot que d'apres les competences politiques

seulement - c'est-a-dire qu'elles depassent souvent

ces frontieres politiques .

Cela peut egalement signifier qu'il existe

differentes limites pour divers processus ecologi-

ques. Par exemple, pour mieux comprendre I'eau

et les rivieres, il peut etre necessaire d'avoir une

vue d'ensemble du bassin versant alors que la

contamination des sols peut se limiter a une zone

restreinte, dependant de la migration des eaux

souterraines a cet endroit. Parmi les sources de

contamination des sols, on peut compter l'utilisa-

tion anterieure des terres, le remblayage recent ou

le depot de polluants atmospheriques provenant

de regions eloignees . En d'autres termes,l'eta-

blissement des parametres des etudes ecosystemi-

ques est un processus qui necessite de la souplesse

et une ouverture d'esprit, afin d'explorer a fond

toutes les sources, les interactions et les incidences

connues en ce domaine .

Elargir les limites de la recherche ne signifie

pas necessairement etendre la planification au-dela

de sa propre competence . Par exemple, dans le

processus de planification du secteur riverain, la

communaute urbaine de Toronto utilise le con-

cept des «geo-sheds» pour faire entrer en ligne de

compte les liens entre les bassins versants, les instal-

lations d'evacuation des eaux usees des villes et les

bassins de drainage naturels, les processus cotiers

et le littoral . Bien que cette methode comporte

1'etude des processus ecologiques au sein de com-

petences depassant les limites de 1'agglomeration

torontoise - en vue d'aider a comprendre les

relations ecosystemiques cles dans la planification

relative au secteur riverain de la ville de Toronto -

elle ne veut pas dire pour autant planifier a la

place de ces autres competences .

Bien entendu, il peut se presenter des cas

ou, en analysant les processus ecosystemiques

au-dela des competences politiques, on se rende

compte de la necessite d'effectuer une plani-

fication interjuridictionnelle . Par exemple, I'etude

du Task Force to Bring Back the Don, groupe de

travail de ]a ville de Toronto pour sauver la riviere

Don, a demontre que, sans 1'effort concerte des

intervenants de tout le bassin versant de la Don,

les mesures visant a ameliorer la qualite de 1'eau

dans le cours inferieur de cette riviere n'auraien t
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qu'un succes mitige . La Metropolitan Toronto

and Region Conse rvation Authority s'affaire

actuellement a etablir un groupe de travail sur la

remise en etat de 1'ensemble du bassin versant

de la Don .

En plus des frontieres etablies suivant les

processus naturels, la planification ecosystemique

peut utiliser les frontieres etablies en fonction des

caracteristiques culturelles des divers endroits -

les quartiers, par exemple . Le long du secteur

riverain, certaines competences ont tendance a

considerer la zone comp ri se entre le bord de 1'eau

et la route principale la plus proche comme etant

une unite de planification . Dans de nombreux cas,

cette unite devrait etre elargie afin d'englober des

quartiers entiers - y compris les'pares, les habita-

tions et les centres commerciaux - et de promou-

voir le sens de 1'appartenance a la collectivite du

secteur riverain .

EVALUATION DES EFFETS

PROBABLE S

Un autre aspect fondamental de la planifica-

tion ecosystemique est celui de 1'evaluation des

effets environnementaux, sociaux et economiques

probables lies aux scenarios possibles de 1'avenir,

qui permet aux planificateurs d'envisager, des le

debut, les effets cumulatifs eventuels de nombreux

projets et activites .

La Loi sur les evaluations environnementales met

1'accent sur la recherche de la solution comportant

le moins d'impact nefaste- un but louable mais

essentiellement negatif. Par contre, I'evaluation

des repercussions dans un contexte de planifica-

tion pour une municipalite entiere ou pour un

bassin versant incite a evaluer tous les effets ,

qu'ils soient positifs, neutres ou negatifs . L'objec-

tif vise est de trouver des solutions novatrices qui

seront les plus profitables pour 1'ecosysteme,

plutot que d'essayer simplement d'attenuer les

repercussions de choix nefastes . On peut ainsi

adopter une demarche dynamique visant a ame-

liorer la sante de 1'ecosysteme, et a recompenser

les efforts fructueux . On peut appliquer aux

amenagements futurs 1'objectif du ,gain envi-

ronnemental net. pour garantir un apport

positif a la sante de l'ecosysteme, en y integrant

des mesures visant a restaurer ou a recreer des

habitats naturels .

PARTICIPATION

Enfin, la planification ecosystemique met a

contribution tous les intervenants cles qui travail-

lent ensemble dans le cadre d'un processus ouvert,

public, equitable et efficace . On doit etablir et

maintenir des liens entre de nombreux groupes -

le public, les divers paliers et organismes gouverne-

mentaux, le secteur prive, des groupes d'interets

speciaux, et d'autres encore . Les processus doivent

etre elabores en vue de faciliter la collaboration, la

resolution des conflits et I'atteinte de consensus .

Les resultats se traduiront sans doute en un pro-

cessus decisionnel plus opportun et plus efficace,

qui comporte moins de mesures divergentes que

les methodes traditionnelles de planification et

d'evaluation environnementales .

CADRE DE TRAVAIL
PROPOSE POUR LA

PLANIFICATION
ECOSYSTE M IQU E

Compte tenu de ces elements fondamen-

taux - I'objectif visant la sante et la durabilite

d'un ecosysteme, un processus necessitant des

efforts collectifs dans la poursuite de cet objectif,

ainsi qu'un systeme integre de planification, de

conception et de reglementation - il devien t

Pour arreter la degradation des

ressources naturelles et restaurer, dans

une certaine mesure, leur productivite

perdue, il faut remplacer l'exploitation

non planifiee axee sur 1'individu, que 1'on

a pratiquee au cours des cent dernieres

annees, par une gestion planif"iee fondee

sur la comprehension et la reconnais-

sance des interets publics et prives.

Extrait de la brochure du Professeur A .F. Coventry, intitulee
,, Conservation and Postwar Rehabilitation", preparee pour la
Conference de Guelph de 1941, et cite par A .H . Rich ardson,
1974, clans Conservation by the People: the history ojthe conservation

movement in Ontario to 1 970. Toronto: Universi ty of Toronto Press.
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Importance pour la vie de famill e

Qualite de Vair dons
la Ville

86 %

Facilite de transport
dons In region de Toronto I

Le secteur riverain
du Lac Ontari o

Rivieres et cours d'eau
pres de votre demeure

Acces a un chalet ou a one
propriete en campagne

22%
119%

]84 %

66 %

152 %
59 %

61 %

❑ (VT ❑ Exterieur de la M

Plus des quatre cinquiemes des residents interrog6s dons la
region du Grand Toronto ant d 'eclare qu'a leur avis, In qualite de
I'environnement local et In facilite du transport influent beaucoup
sur la qualite de la vie pour leur famille.

Source : Environics Poll . 1991 .

possible de recommander un cadre de travail pour

la planification ecosystemique, qui peut s'appliquer

a differentes echelles et dans differents contextes .

Par exemple, on pourra s'en servir pour un e

region particuliere comme la Oak Ridges Moraine,

pour un plan d'action correctrice d'un secteur

des Grands Lacs necessitant une attention

particuliere pour un bassin versant, pour une

municipalite regionale ou locale, ou encore pour

un secteur riverain . Plus encore, les principe s

qui sous-tendent ce cadre de travail peuvent

s'appliquer a des amenagements publics aussi

bien que prives .

Le cadre de travail propose comporte divers

aspects relatifs a la planification et a 1'evaluation

environnementales, qui font habituellement partie

d'une legislation precise . Ce qui suit est une tenta-

tive visant 1'integration de certaines des idees les

plus importantes contenues dans la loi . On n'y

trouvera pas de recommandations precises pour

amender les lois, mais uniquement des avenues

novatrices afin de combiner les activites dans la

poursuite de 1'objectif principal, c'est-a-dire la

planification ecosystemique. La meilleure fa~on

d'evaluer si ce cadre est utilisable et facile a

appliquer pourrait consister a mettre stir pied des

programmes pilotes, en collaboration etroite avec

les organismes responsables de 1'approbation des

processus relatifs a la planification et a 1'evaluation

environnementales .

DEFINITION DE L'OBJET ET

DE LA PORTEE DU PLA N

Cet aspect englobe des questions relies que

le bien-fonde, le champ d'application geographique,

les intervenants, la duree approximative et les

principaux enjeux de ce plan .

DEFINITION DES ROLES ET

DES RESPONSABILITES

DES PARTICIPANTS

Parmi les points a considerer, mentionnons

la gestion de 1'information, la fa~on dont les

participants vont collaborer, qui doit prendre les

decisions et les methodes a utiliser pour y arriver,

la recherche et la surveillance, le financement de

la planification et de la mise en oeuvre ainsi que

la responsabilite relative aux mesures prises .

ETABLISSEMENT DES

OBJECTIFS

Bien que l'objectif global d'une planification

ecosystemique soit la sante de cet ecosysteme, il

existe de grandes variantes, suivant les collectivites,

dans la definition de cet objectif et les meilleurs

moyens d'y parvenir. Compte tenu de ces diffe-

rences, le concept de durabilite necessite, comme

exigence minimale, que ces objectifs se fondent sur

les interets a long terme de la collectivite, ainsi que

sur son economie et sur I'environnement qui en

est 1'assise . Ils devraient, par consequent, prendre

en ligne de compte des elements tels qu'une eco-

nomie diversifiee, un environnement sur, et les

besoins en habitation, en emplois, en loisirs, etc .

Parallelement, on doit evaluer les imperatifs

ecologiques orientes vers des habitats fauniques

varies, de haute qualite et interrelies, ainsi qu e

le maintien des processus environnementaux .

Lorsque c'est possible, on doit determine r

les cibles et les indicateurs necessaires pour

pouvoir mesurer la sante actuelle et future de

1'ecosysteme .
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COLLECTE DE L'INFORMATION

Pour prendre des decisions judicieuses, o n

doit disposer d'informations de qualite, recueillies

selon un processus structure, qui tiennent compte

des besoins reconnus du processus de planification .

Malheureusement, 1'information actuelle est sou-

vent fragmentaire, dispersee et difficile a regrouper .

Comme on le recommande au chapitre «L'Eatu> ,

il faut etablir un reseau integre des sciences de

1'ecosysteme clans la bioregion du Grand Toronto,

reseau qui serait d'une grande utilite pou r

les municipalites et autres responsables de la

planification de l'utilisation des terres .

La synthese de I'information portant sur

tons les aspects de 1'ecosysterne revele les liens

qu'il comporte, de meme que ceux qui existent

entre le secteur a 1'etude et ses environs . Il met

egalement en lumiere les lacunes sur le plan de

1'information disponible, que Yon peut combler

par des recherches plus poussees.

Il petit devenir necessaire, a un moment

donne, d'etablir 1'equilibre entre le besoin de dis-

poser d'informations valables et la necessite de

passer a 1'action . Une equipe de planification doit

recueillir suffisamment de donnees pour prendre

des decisions judicieuses ; cependant, clans tou t

processus, il arrive un

moment ou le manque

d'information petit devenir

une excuse pour ]'inaction .

Il faut donc reconnaitre

simplement les incerti-

tudes decotdant du

manque d'information ,

et en tenir compte, e n

surveillant attentivement les repercussions de

tout programme et en faisant les corrections

necessaires .

EVALUATION DE LA SANTE ,

DES LIMITES ET DES VALEURS

DE L'ECOSYSTEM E

L'evaluation de la sante de 1'ecosysteme

pent comporter un ensemble de criteres decoulant

des objectifs etablis ; parmi ces criteres mention-

nons la concentration des produits chimiques

toxiques dans Fair, l'eau et les sols; la qualite, la

diversite et la quantite d'habitats fauniques ;

la diversite des especes ; les rapports existant

entre le patrimoine naturel et culturel, la vitalite

economique, les problemes sociaux, l'accessi-

bilite aux emplois, aux habitations, aux activites

recreatives et atix services collectifs, etc . On

aboutira ainsi a la comprehension des elements

suivants :

• les valeurs a restaurer, a maintenir et a

ameliorer ;

• les possibilites offertes ;

• les questions ou les problemes a traiter ;

• les contraintes et les risques ;

• les besoins ou les demandes d'installations et

de services ;

• la capacite biotique de I'ecosysteme .

CONCEPTION ET EVALUATION

DES SCENARIOS DE RECHANG E

Tout processus de planification qui met a

contribution de nombreux groupes et intervenants .

engendre une gamme de scenarios futurs possibles .

On doit prevoir et evaluer leurs effets cumulatifs

probables - sur 1'etat social, economique et

biophysique de I'ecosysteme - en fonction des

Le concept de durabilite necessite,

comme exigence mini male, que les objectifs

sefondent sur les i nterets a long terme de la

collectivite, ainsi que sur son economie et

sur 1'environnement qui en est 1'assise .

criteres utilises pour

etablir le bilan de sante

de cc dernier . Cet

exercice permet

d'estimer a quel point

chaque scenario atteint

les objectifs et les cibles

specifiques du plan et se

conforme aux principe s

etablis, de meme que tout effet ind6sirable stir

1'ecosysteme . Il est possible d'adapter la technolo-

gie en fonction de la capacite et de la conformite

de 1'ecosysteme par rapport a diverses activites ; on

peut aussi elaborer des mesures pour eviter ou

attenuer les effets nefastes .

ATTEINTE D'UN CONSENSUS

PORTANT SUR DES DECISIONS

EQUITABLES ET UTILE S

C'est habituellement a un organisme elu,

comme a un conseil municipal regional on local ,
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Encore aujourd'hui, dans nos collectivites,

les partisans de la «protection» et ceux

du «developpement» ont tendance a se

ranger dans des camps opposes et a se

disputer au sujet de changements fondes

sur des enjeux a court terme pluto t

que sur des objectifs de planification a

longue echeance: Les deux camps doivent

apprendre a conjuguer leurs efforts pour

obtenir les resultats souhaites en matiere

de developpement et de protection ;4

long terme .

Lernire, Robert A ., N .d . Keeping our gnrden state green: a local gou-

e rn ment gu :deforgreemqay and o/en space planning. New fersey:

NewJersey Department of Emrironmental Protection .

ou an Cabinet provincial, qu'il appartient de

decider du scenario a adopter et des modalites

d'application . L'un des nombreux avantages de

la planification ecosystemique est de permettre

au groupe charge de la planification de proposer

un plan a un pouvoir decisionnel d'une farron

qui rende le processus explicite, qui determine

clairement les effets probables des divers sce-

narios et qui fasse etat des incertitudes et des

divergences qui subsistent. La prise de decisions

passe habituellement par des compromis entre

les divers objectifs, mais au moins, le processus

de planification axee sur 1'ecosysteme de com-

prendre clairement les consequences even-

tuelles a court et a long terme des actions

entreprises .

EXAMEN ET APPROBATION

DU PLA N

L'une des sources de retard et de frustration

dans les processus actuels de planification et d'eva-

luation environnementales est 1'approche lente et

non coordonnee des organismes provinciaux en

matiere d'examen et d'approbations . Plusieurs

mesures pourraient contribuer a alleger le systeme .

Comme il est recommande plus loin clans le pre-

sent chapitre, il importe d'elaborer des politiques

provinciales visant a clarifier et a consolider les

exigences provinciales . On pourrait etablir des

limites de temps pour les periodes d'examen,

1'approbation etant donnee automatiquement si

aucun examen n'a ete amorce dans les delais pre-

scrits . Tous les organismes pourraient etre tenus de

presenter leurs commentaires au meme moment,

dans un forum public et de prendre des decisions

simultanement (au lieu du processus actuel point

par point) .

PRISE D'ENGAGEMENT EN VUE

DE LA MISE EN OEUVR E

Un grand nombre de plans valables

demeurent lettre morte, soit parce que les

intervenants cles n'avaient pas participe a sa

preparation, soit parce que certains de ces plans

ne prevoient pas de processus de mise en oeuvre .

Les details relatifs a la mise en oeuvre varient

selon le but et le champ d'application du plan,

mais on doit, a tout le moins, decider qui doit faire

quoi et quand, et qui paiera ; a cette fin, on peut

peut-etre envisager des ententes de partenariat et

de partage des frais .

SURVEILLANCE DES

PROGRAMME S

La surveillance des programmes doit etre

instauree des que possible, de preference avant que

le plan ne soit mis en oeuvre, afin de mettre en

place les conditions de depart . L'etablissement de

la surveillance doit comporter les elements suivants :

• evaluer les changements dans la sante de

I'ecosysteme ;

• evaluer la conformite avec les objectifs et

les exigences de rendement du plan ;

• fournir 1'information pour aider les

decidettrs concernant des projets

individuels.

On doit rendre les resultats accessibles an

public de fa~on reguliere afin qu'il evalue la mise

en oeuvre du plan .

VERIFICATION DE

LA CONFORMITE DES

PROJETS AVEC LES PLAN S

Un plan doit comprendre des projets

individuels definis an cours du processus d e
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planification, qui doit justifier la raison d'etre de

chaque projet, etudier les solutions de rechange et

evaluer ses effets probables sur les plans environ-

nemental, social et economique . 11 reste alors a

concevoir et a evaluer chaque projet afin de

s'assurer qu'il est conforme aux objectifs du plan,

que 1'on comprend ses effets et qu'il est mis en

oeuvre de fa~on a proteger et a mettre le plus en

valeur 1'ecosysteme .

Afin de contribuer a ce processus de con-

ception et d'evaluation, le plan peut contenir les

principes et les exigences de rendement de projets

individuels ; parmi ces exigences, mentionnons

celles qui ont trait a la conservation de 1'energi e

et de 1'eau, a la gestion des eaux pluviales, au

recyclage, a la salubrite et aux installations

publiques, a la limitation des emissions dans

1'air et 1'eau, a la protection des habitats et a la

creation d'emplois .

On soumettra egalement des projets qui

n'ont pas ete consideres dans le processus de pla-

nification . Ceux-ci doivent etre evalues, dans le

contexte du plan existant et des informations qui

en forment 1'assise, afin de determiner quels en

seraient les effets sur 1'ecosysteme . Les promo-

teurs doivent soumettre une declaration precisant

1'incidence probable du projet sur les plans social,

environnemental et economique .

EVALUATION ET REVISION

DU PLA N

On doit evaluer le plan suivant un calendrier

preetabli afin d'en verifier la mise en oeuvre en

fonction des objectifs et des cibles, de meme que

tout changement dans les besoins de la collectivite,

dans la situation economique ou 1'environnement .

Au besoin, il faut reviser le processus de planifica-

tion et modifier le plan .

CONCLUSIONS

On dit souvent que les considerations

em-ironnementales entrainent des retards et

rendent encore plus complexe et plus inefficace

le processus decisionnel . Le cadre de travail

propose a pour objectif d'integrer veritablement

les questions environnementales, d'offrir un pro-

cessus equitable et coherent, et d'assurer qu'il y a

partage et accessibilite des informations, de

1'evaluation et de la prise de decisions . On attein-

dra ainsi une efficacite accrue, en ecourtant peut-

etre la periode necessaire pour les etudes et les

approbations .

La demarche axee sur 1'ecosysteme permet

d'acquerir une meilleure comprehension des

systemes, notamment des facteurs economiques,

sociaux et environnementaux, ainsi que des

relations qui existent entre eux . 11 devient alors

possible de faire des choix clairs, en se fondant

sur une information complete et valable, dans

I'optique d'une vision commune .

RECOMMANDATION S

LOI SUR L'AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

Le groupe de travail sur la Planifacation pour

la durabiliti a recommande que Ion effectue une

enquete provinciale sur 1'utilisation des terres et la

protection de 1'environnement, et que le rapport

soit remis au gouvernement dans les deux ans

subsequents . Enjuin 1991, le gouvernement

provincial a mis sur pied une telle etude appelee la

Commission sur la reforme de 1'amenagement et

de 1'exploitation du territoire en Ontario . Cette

commission est chargee de recommander des

modifications visant a integrer une planification

judicieuse dans le processus d'amenagement des

terres . Le champ d'action de la Commission n'est

pas aussi vaste que ce que t'on avait recommande

dans La Planifacation pour la durabilite; cependant ,

il couvre les aspects suivants :

• une participation publique significative ;

• 1'integration de la Loi sur l'amenagemen t

du territoire a la Loi sur l'evaluation de

l environnement ;

• 1'avenir des terres rurales;

• 1'expansion tentaculaire des villes ;

• la protection de 1'environnement et les effets

cumuladfs .

La Commission prevoit deposer son rapport

final en 1993, qui donnera lieu par la suite a des

modifications a la legislation .
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Cependant, comme il a ete souligne dans

La Planifzcatiozz pour la durabilite, il n'est ni neces-

saire, ni souhaitable de cesser tous les efforts

visant 1'amelioration des processus de planification

pendant que la Commission remplit son mandat .

Un certain nombre d'initiatives, dont beaucoup

sont deja amorcees, peuvent etre potursuivie s

dans le contexte de la Loi sur t'amenagezzzent du

territoire actuellement en vigueur . En fait, on devrait

plutot en accelerer la realisation pour s'assurer

qu'il n'y aura pas de dommages environnementaux

importants pendant les travaux de la Commission .

On devrait donc prendre immediatement les

mesures necessaires en rapport avec les points

ci-dessous .

POLITIQUE PROVINCIALE

La province doit definir clairement ses

attentes sur le plan de I'utilisation des terres,

des types de peuplement et de la protection de

1'environnement . Cela necessite une amelioration

des processus gouvernementaux pour regler le s

Les ferres agriroles soft menarees par le developpement futur .

guerres de territoire, definir des politiques et des

objectifs communs, offrir de meilleurs services

d'information et coordonner le deroulement des

examens . Jusqu'a maintenant, le gouvernement

provincial ne s'est pas beaucoup servi de 1'article 3

de la Loi sur l'amenagement du territoire, qui lui per-

met d'elaborer des politiques sur des questions

d'interet provincial . Actuellement, il existe des

declarations de principes sur les lits d'inondation,

les agregats et 1'habitation, et des documents

preliminaires portant sur les terres humides e t

les terres agricoles .

Le gouvernement provincial doit elaborer

et enoncer clairement ses objectifs et ses cibles

dans le cadre d'un ensemble complet de politiques .

Toutefois, clans certains cas partictiliers, des diver-

gences surgiront probablement entre les diffe-

rentes politiques applicables ; par consequent, il

peut s'averer utile d'etablir des criteres ou des

principes pour resoudre les contradictions

eventuelles, et pour assurer la protection de

I'environnement.
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Il devrait y avoir des mecanismes d'examen

integres afin d'etudier les reactions a la mise en

oeuvre des politiques et les suggestions visant leur

amelioration . Enfin, I'application des politiques

doit etre obligatoire, les municipalites devant

s'assurer que leurs processus de planification ,

de zonage et de controle du developpement s'y

conforment .

La sanction provinciale sur les neuf prin-

*cipes et la demarche axee sur I'ecosysteme en

matiere de planification, annoncee par 1'honorable

Ruth Grier, le 17 decembre 1990, doit etre officia-

lisee et raffinee aux termes de Particle 3 de l a

Loi sur l'amenagement du territoire. .

RECOMMENDATION S

9 . La Commission royale recommande que la

province de l'Ontario prepare un ensemble

integre de declarations de principes axees

sur 1'ecosysteme, en vertu de I'article 3

de la Loi sur l'amenagement du territoire. Ces

declarations doivent comprendre les points

suivants :

• la planification et 1'amenagement

du secteur riverain, notamment la

remise en etat du littoral, bases sur les

neuf principes de la Commission ;

• les concepts des couloirs de verdure,

tels que decrits au chapitre 5 ;

• la gestion des bassins versants ;

• la protection du patrimoine naturel ;

• 1'integration et la conservation du

patrimoine culturel ;

• les terres rurales et I'agriculture ;

• les formes condensees de developpe-

ment et de reamenagement ;

• le transport et 1'utilisation des

terres;

• la conservation des ressources (eau,

energie, bois d'oeuvre, sols, agregats

et autres) ;

• la protection et la rehabilitation de la

qualite de Fair, de 1'eau et des sols ;

• la compatibilite de l'utilisation des

terres .

2 . La Commission recommande egalement

que Yon etablisse des directives provisoires

le plus tot possible, pendant que les decla-

rations de principes sont en preparation,

afin de determiner les attentes provin-

ciales en ce qui a trait aux decisions

concernant le developpement et la

planification .

3 . Au cours de 1'elaboration de la declaration

de principes relative au secteur riverain,

toutes les competences responsables de la

planification doivent s'assurer que les

plans officiels, les plans relatifs an sec-

teur riverain, les plans secondaires, e t

les autres documents de planification

concernant certaines parties du secteur

riverain integrent la demarche axee sur

1'ecosysteme et les principes relatifs au

secteur riverain .

EXIGENCES PROVINCIALES

RELATIVES AUX PRATIQUES

DE PLANIFICATIO N

Bien que la Loi sur l'amenagement du territoire

prevoit des processus visant la planification et le

controle du developpement, elle offre peu de

directives sur la forme et le contenu des plans

officiels . Pour garantir que son engagement su r

le plan de la demarche axee sur 1'ecosysteme

pourra se refleter dans la planification municipale,

la province devrait etablir des principes directeurs

et formuler ses attentes en matiere de .planifica-

tion ecosystemique et de pratiques d'approbation

du .developpement.

RECOMMENDATION S

4. La Commission royale recommande que

la province, en consultation avec les muni-

cipalites, divers organismes, certaines

organisations professionnelles et groupes

d'interet, elabore des directives applicables

aux pratiques de planification ecosystemique

en vue de leur utilisation dans la preparation

de plans officiels, de plans relatifs au secteur

riverain, de plans secondaires, de plan s
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portant sur le bassin versant et d'autres

instruments de planification .

5 . En outre, la Commission recommande

que la province, en consultation avec les

municipalites, divers organismes, certaines

organisations professionnelles et groupes

d'interet, etablisse des exigences de

rendement sur le plan environnemental,

afin que le processus d'approbation du

developpement presente plus de convic-

tion et de coherence . Ces exigences

peuvent inclure, entre autres, la protection

des espaces verts, l'etablissement de zones

de retrait ou tampons entre les regions

naturelles et les autres utilisations, le

retablissement des habitats, I'efficacite

energetique, la qualite de 1'air interieu r

et ambiant, les mesures anti-poussieres,

la gestion des dechets, les restrictions en

matiere de bruit, les conditions microcli-

matiques, la gestion des eaux pluviales et

1'integration du patrimoine bati .

DECLARATION DE PRINCIPES

SUR LES TERRES HUMIDE S

La version preliminaire de la ,Declaration

de principes sur la planification de la gestion

des terres humides», qui vientjuste de paraitre,

doit etre revisee en vue d'assurer une protec-

tion efficace des dernieres terres humides de

l'Ontario . La version preliminaire des directives

de mise en oeuvre n'a pas encore ete publiee

aux fins d'examen par le public, ce qui rend

difficile 1'evaluation de la declaration de principes

preliminaire .

RECOMMENDATION

6 . La Commission royale recommande que

la province raffermisse sa Declaration de

principes preliminaire sur la planification de

la gestion des terres humides et la mette en

vigueur d'es que possible . Les directives de

mise en oeuvre doivent etre disponibles clans

les plus brefs delais. Les changements apportes

doivent comporter les points suivants :

• une protec ti on entiere de toutes les

terres humides ( des classes I a III)

d'interet provincial ;

• le refus d'auto ri ser la perte ou la

diminu tion du role des terres humides

d'importance ;

• la consideration des relations

ecologiques au sein de complexes

entiers de terres humides, lorsque

ion prend des decisions touchant les

exigences de protection ;

• 1'inclusion d'exigences relatives a des

zones tampons ;

• I'application des memes criteres pour

les services et les installations publics

que pour le secteur pri ve ;

• 1'encouragement, aupres des munici-

palites, de la protection des terres

humides d'interet local (des classes IV

aVII) ;

• des eclaircissements au sujet de 1'inter-

pretation du developpement et des

utilisations compatibles ;

• 1'exigence selon laquelle les examens

des documents de planification seront

faits dans des delais precis, en con-

formite avec la poli ti que relative aux

terres humides .

PREPARATION DES

EMPLACEMENT S

Les municipalites ont peu de pouvoir de

controle sur les activites des proprietaires fonciers

au cours de 1'amenagement de terrains ou de

renovations, et sur celles des promoteurs qui pre-

parent des emplacements en vue de construire

(souvent avant meme que 1'autorisation de deve-

loppement ne soit accordee) . Ces activites

peuvent entrainer des dommages irreparables

aux sols, aux eaux souterraines, aux cours

d'eau, aux qualites esthetiques ou aux habitats

fauniques .

Bien que la Loi sur les arbres permette

aux municipalites d'adopter des reglements

restreignant la destruction des arbres, la plupart

d'entre elles ne l'ont pas encore fait, et les regle-

ments qui ont ete votes sont difficiles a mettre en

88



application . Dans une etude recente (1991) de

la question, effectuee par le Comite consultatif

sur les reglements relatifs aux arbres (Tree

Bylaws Advisory Committee), qui regroupe des

representants de 1'Association des municipalites

de 1'Ontario et du ministere des Richesses

naturelles, on recommande I'adoption d'une

nouvelle Loi sur les arbres, afin d'assurer une

protection plus efficace des arbres et des terres

boisees .

La Loi sur l'enlevement du sol arable, qui rel'eve

du ministere de I'Agriculture et de 1'Alimentation,

donne le droit aux municipalites d'adopter des

reglements regissant on interdisant 1'enlevement

du sol arable, mais ne les y oblige pas .

RECOMMENDATIO N

7. La Commission royale recommande que la

province, en consultation avec les municipa-

lites et certains groupes d'interet, modifie la

Loi sur les arbres, la Loi sur l'enlevement du sol

arable et la Loi sur l'amenagement du lerriloire,

comme elle lejuge approprie, afin d'exiger

que les municipalites reglementent des

activites comme 1'enlevement d'arbres et

d'autres types de vegetation, le terrassement,

1'enl'evement du sol arable, le remblayage et

le drainage . Ces reglements doivent s'appli-

quer a tout nouveau d6veloppement, au

reamenagement et a d'autres activites . 11 faut

etablir des mesures de controle provisoires

en attendant 1'elaboration et la promulgation

des amendements legislatifs .

NORMES

Les normes visant a assurer la securite on

I'efficacite des batiments, des routes, des trottoirs,

des reseaux d'evacuation et des installations

connexes restreignent souvent I'aspect esthetique

de la conception . En consequence, il s'avere

souvent difficile de mettre en oeuvre de nouvelles

fagons de maintenir on de rehausser la qualit e

de 1'environnement, et de creer des endroits ou

la vie est plus agreable :

RECOMMENDATIO N

8 . La Commission royale recommande que

la province convoque une conference

Le manque de soin d preparer les terrains endommage les sols, les rours d'eau et les habitats fauniques .
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interdisciplinaire reunissant des ingenieurs,

des concepteurs et des groupes non gouver-

nementaux afin d'explorer de nouvelles

avenues dans le but d'elaborer de s

normes d'amenagement qui convien-

nent aux nouveaux objectifs sociaux et

environnementaux .

L'ESCARPEMENT DE NIAGARA

L'escarpement de Niagara forme la portio n

ouest de la bioregion du Grand Toronto . Les

paysages naturels, conjugues aux sols minces, aux

pentes et aux terres humides longeant une forme

de relief vieille de 450 millions d'annees creent

un corridor naturel important, qui traverse le

sud de l'Ontario . L'escarpement est la source de

nombreux cours d'eau qui se deversent dans les

parties occidentale et centrale du secteur riverain

du Grand Toronto .

L'utilisation des terres le long de 1'escarpe-

ment est regie par la Loi sur la planifzcation et

l amenagement de l escarpement de Niagara, qui est

appliquee suivant un-plan axe sur I'ecosysteme et

gere par la Niagara Escarpment Commission,

nommee par le gouvernement provincial . En

1990, reconnaissant le caractere unique de

1'escarpement, de meme que la protection

assuree par cette loi, l'UNESCO a designe

1'escarpement comme etant une Reserve de la

biosphere mondiale .

Les mecanismes de planification relatifs

a 1'escarpement sont loin d'etre parfaits (par

exemple, ils misent beaucoup sur des approches

reglementaires de type descendant) ; cependant,

ils,representent 1'ttn des modeles de planification

ecosystemique les plus evolues de l'Ontario .

On procede actuellement au premier examen

quinquennal du Plan de 1'escarpement de

Niagara (Ontario, 1985), et les modifications

proposees visent a assurer un controle plus severe

des puits d'extraction et des carrieres, de la division

des terres et de certains types d'amenagements

recreatifs.

L'examen quinquennal fournit 1'occasion

d'evaluer jusqu'a quel point le .plan integre ]a

demarche axee sur 1'ecosysteme, ainsi que les

points forts et les faiblesses du processus de

planification de 1'escarpement . Une telle evalua-

tion peut s'averer utile a d'autres intervenants

qui veulent avoir un aperp de 1'efficacite de

differents outils de planification dans la mise en

oeuvre de la demarche axee stir 1'ecosysteme, que

cc soit dans le cadre de la planification municipale

ou d'une planification concernant les bassins ver-

sants, la remise en etat du rivage ou la Oak Ridges

Moraine .

11 n'y a pas eu de surveillance globale d e

la salubrite de I'environnement le long de 1'escar-

pement, cc qui rend difficile 1'evaluation de

1'efficacite du Plan de 1'escarpement de Niagara .

Une surveillance environnementale et une

recherche socio-economique a long terme four-

niraient des points de repere precieux en vu e

de determiner si les mesures de protection sont

efficaces, et d'evaluer leur incidence sur la valeur

des terrains, les frais de developpement et ainsi

de suite .

RECOMMENDATION S

9 . La Commission royale recommande que,

dans le cadre de 1'examen quinquennal

du Plan de 1'escarpement de Niagara, la

Niagara Escarpment Commission evalue

jusqu'a quel point les revisions proposees

integrent la demarche axee stir 1'6cosysteme,

et qu'elle raffermisse au besoin certaines

parties du plan pour qu'il devienne un

mod'ele de planification ecosystemique .

10 . La Commission recommande egalement

que la province etablisse un systeme de

surveillance errvironnementale a long

terme le long de 1'escarpement de Niagara,

afin de constituer un dossier sur 1'efficacite

du plan en matiere de protection et de

rehabilitation de 1'environnement . Cette

surveillance doit s'integrer an reseau de

recherche et d'information de la bioregion

du Grand Toronto, propose dans le chapitre

«L'Eau» .

9 9 . La province doit analyser la fa~on dont

la demarche de planification axee sur
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1'ecosysteme utilisee par la Niagara Escarp-

ment Commission pourrait contribuer,

dans tous les champs de competence, a

1'elaboration d'une planification plus

responsable du point de vue environne-

mental, plus partictilierement dans la

planification interjuridictionnelle en ce

qui concerne des elements tels que la

Oak Ridges Moraine et le littoral .

LA OAK RIDGES MORAINE

La Oak Ridges Moraine, qui s'etend su r

160 kilometres (100 milles) environ depuis

1'escarpement de Niagara jusqu'au cours supe-

rieur du Cold Creek (un affluent de la riviere

Trent), est une crete formee d'argile et de debris

entraines lors du retrait des glaciers an cours de

la derniere glaciation . Ses paysages constitue s

de collines ondulees, de cuvettes, de lacs de Kettle

et de terres humides comptent parmi les plus

pittoresques du sud de l'Ontario .

De plus, la moraine revet une grande

importance sur le plan ecologique . En effet, ses

couches poreuses de sable, d'argile et de gravier

constituent des aquiferes profondes, des nappes

d'eau souterraines qui alimentent les sources et

les cours d'eau froide, dont un grand nombre

coulent vers le sud et forment d'importantes

rivieres qui sejettent dans le lac Ontario .

Les aquiferes fournissent egalement I'eau

potable a de nombreux villages et villes de

la moraine .

Dans son rapport Un point tournant, la

Commission royale recommande que la province

prenne immediatement des mesures pour pre-

server les valeurs de la Oak Ridges Moraine et pour

entreprendre une etude de planification portant

sur ]a conservation, la protection des eaux souter-

raines,l'emplacement des sentiers, les effets

cumulatifs et les amenagements futurs .

Enjuillet 1990, le gouvernement a declare

la Oak Ridges Moraine comme etant d'interet

provincial . Enjuin 1991, il a publie des directives

provisoires de mise en oeuvre et a amorce une

etude de planification en vue d'elaborer une

strategic a long terme visant la protection et la

gestion de la moraine .

Malheureusement, ces directives de meme

que 1'etude de planification se limitent a la portion

de la Oak Ridges Moraine qui est comprise dans

la region du Grand Toronto - ce qui exclut de

grandes portions a l'est et au nord-ouest des

limites de la region du Grand Toronto .

Bien que ces directives soient detaillees et

que leur but soit des plus louables, elles pourraient

etre mal interpretees et difficiles a appliquer en

vue de proteger la moraine. C'est la preoccupation

que le president de la Commission des affaires

municipales de 1'Ontario a formulee recemment .

Commentant une demande de developpemen t

de la Oak Ridges Moraine (Kirby Heights, projet

visant le lotissement d'un terrain en 14 parcelles,

clans la region de Durham), Morley Rosenber g

a declare que ces directives ne s'appliquen t

pas auk decisions de la Commission des affaires

municipales de 1'Ontario car elles n'ont pas de

statutjuridique en vertu de la Loi sur l anienagement

du territoire.

En outre, certaines activites qui pourraient_

etre nefastes sont <<habituellement exemptees» des

directives applicables a la Oak Ridges Moraine,

notamment 1'extraction des agregats, les variances

mineures, les permis de construction et les arrange-

ments individuels.

Le cadre de reference s'appliquant a 1'etude

de planification de la Oak Ridges Moraine ne com-

prend pas 1'examen des mecanismes possibles de

mise en oeuvre . Pourtant, il s'agit la d'un element

vital de la planification ecosystemique, dont il faut

tenir compte pour garantir la coherence d'action

dans les diverses competences, et qui traite de

questions interjuridictionnelles .

RECOMMENDATION S

12. La Commission royale recommande que

la province elargisse la formulation des

directives de mise en oeuvre relatives

aux questions d'interet provincial, et

que 1'etude de planification englobe la

Oak Ridges Moraine en entier - et non

pas seulement la portion qui se trouve

dans la region du Grand Toronto . (Voir

la carte 1 .1 )
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La Commission recommande egalement que

le gouvernement provincial, la Commission

des affaires municipales de 1'Ontario et les

municipalites de la Oak Ridges Moraine

s'assurent que Von se conforme strictement

aux directives, et que 1'on examine attcnti-

vement les propositions avant d'accorder

une exemption .

On doit elargir I'etude de plariificatiurr de la

Oak Ridges Moraine afin d'englober une

description et une evaluation des mecanismes

possiblcs de mise en oeuvre de la strategic a

long terme, en tenant compte de I'expericnce

de la commission sur I'escarpement de

Niagara (la Niagara Escarpment Commis-

sion) darts la conservation des formes de

relief similaires et des ecosystemes connexes .

PLANIFICATION ET GESTION

DES BASSINS VERSANTS

Au cours des quatre dernieres annees, la

province a entrepris plusieurs examens du finance-

ment, de l'organisation, de la composition et du

mandat des offices de protection de la nature .

Dans Un point tournant, la Commission royalc

recommande que la province etudie le nrandat et

les roles des offices de protection de la nature, afin

de determiner si 1'examen actuel devrait deboucher

sur des reformes plus fondamentales . Elie recom-

mande egalement que les offices de protection de

la nature assument on role plus large en matiere

de gestion des bassins versants et de protectio n

des habitats naturels, et qu'ils benefrcient d'un

financement accru a cette fin.

On a reconnu de cc role en 1991, dans un

document preliminaire intitule A Conservation

Strategy for the Conseruation Autho rities of Ontario,

en ces termes :

Les offices de protection de la nature de

1'Ontario visent a rendre possible urr equi-

libre entre les besoins de 1'homme et ceux

des milieux naturels tout en conservant

1'integrite ecologique des bassins versants

(Association of Conservation Authorities

of Ontario) .
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Cependant, les propositions actuelles

formulees par le ministere des Richesses naturelles

(MRN) sont axees principalement sur la determi-

nation des activites de base et des activites secon-

daires des offices de protection de la nature . Le

MRN semble donc se preoccuper davantage de

savoir a quelles activites il accordera du finance-

ment au lieu de comprendre le potentiel qu'ont

ces offices de protection de la nature d'articuler la

protection et la gestion des ressources dans tine

optique centree sur le bassin versant . En fait ,

la liste des activites de base et secondaires ne

mentionne meme pas la planification ou les

strategies relatives au bassin versant.

Un certain nombre d'autres questions

cles empechent les offices de protection de la

nature de travailler efficacement a la conserva-

tion de I'ecosysteme . Leurs pouvoirs legislatifs

limites - axes principalement sur la lutte contre

1'inondation et 1'erosion - font partie de plu-

sieurs facteurs qui restreignent serieusement

leur capacite de proteger les regions et les

systemes naturels, et d'entreprendre une plani-

fication et une gestion dynamiques et globales .

Parmi les autres facteurs, citons la gamme etroite

des activites 6nancees par la province et, plus

particulierement dans de petits offices de protec-

tion, l'insuffisance d'expertise, de ressources et

de personnel .

Il en resulte une division de la gestio n

du bassin versant entre les differents organismes

gouvernementaux . Toutefois, parce que les bas-

sins versants relevent de leur competence et

qu'ils ont un large eventail d'activites, les offices

de protection de la nature traitent d'aspects qui

touchent divers services de nombreux ministeres,

notamment les Affaires municipales, les Richesses

naturelles, l'Environnement, 1'Agriculture et

1'Alimentation, le Tourisme et les Loisirs ainsi

que 1'Education .

Il serait peut-etre plus approprie de tenir

compte du partenariat qui existe entre chacun

des offices de protection de la nature et d'autres

organismes gouvernementaux, afin que chacun

puisse batir sur des assises existantes dans diffe-

rentes parties de la province . En-outre, la coor-

dination interministerielle du financement et des

projets aiderait a repondre d'une fa~on integree

aux besoins des offices de protection de la nature .

Un autre facteur qui restreint 1'eff cacite

des offices de protection de la nature a titre de

fiduciaire de I'ecosysteme est la fa~on dont on

choisit leurs membres . Lorsque le gouvernement

en place a forme la Direction des offices de pro-

tection de la nature en 1944, il etait entend u

que la conservation etait une question fonda-

mentale . Selon A.H. Richardson (1974), clans

Conservation by the people, Dana Porter, alors ministre

de la Planification et du Developpement, avai t

dit dans son allocution a la conference de 1944

tenue a London et portant sur la mise en valeur

des rivieres du sud de 1'Ontario :

Ce qui importe le plus clans un programme

de ce genre c'est qu'il doit s'appuyer, pour

etre vraiment efficace, sur la collaboration

et la comprehension la plus grande possible

. . . de la part des gens de la region . . .

A moins que nous puissions tenir le public

parfaitement informe et conscient de la

nature des problemes, et a moins que nous

puissions compter sur son appui continu,

toute politique que le gouvernement, quel

qu'il soit, pourrait mettre de 1'avant serait

vouee a 1'echec .

La plupart des membres des offices de

protection de la nature sont nommes par les

conseils municipaux, qui les choisissent parmi le

personnel et les politiciens de la municipalite.

(De plus, la province ne peut nommer qu e

trois membres, au maximum .) Bien que cette

mesure garantisse que la responsabilite revient

an gouvernement municipal, dans la plupart des

cas, elle signifie que peu de ces membres ont la

formation appropriee ou s'engagent suffisam-

ment pour travailler a la gestion des ressources

naturelles et a une planification axees sur

1'ecosysteme .

Les strategies relatives aux bassins ver-

sants amorcees par les offices de protection de la

nature (par exemple, la Rouge River Watershed

Management Strategy, coordonnee par la

Metropolitan Toronto and Region Conservation

Authority) ou les processus relies au plan d'action

corrective (Metro Toronto Remedial Action Plan )
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ne sont pas necessairement integres aux pro-

cessus de planification de l'utilisation des terres

et d'approbation de developpement. En con-

sequence, la gestion des bassins versants axee

sur I'ecosysteme peut se trouver contrecarree,

les ressources peuvent etre gaspillees a tort et a

travers, et les occasions de proteger, de remettre

en etat on d'ameliorer les ecosystemes peuvent

etre ratees. Le ministere de I'Environnement et

celui des Richesses naturelles ont entrepris des

demarches, en collaboration avec le ministere des

Affaires municipales, les offices de protection et les

municipalites, pour integrer les objectifs relatifs a

la gestion des ressources en eau dans les plans

municipaux, ce qui devrait contribuer a evite r

de genre de problemes .

RECOMMENDATION S

15. La Commission royale recommande que

la province, en consultation avec les

offices de protection de la nature, les

municipalites et les organismes non

gouvernementaux :

• reconnaisse la conse rv ation et la

gestion des bassins versants axees sur

1'ecosysteme comme etant des roles

de premier plan pour les offices de

protection de la nature, et qu'elle

amende 1'ardcle 28 de la Loi sur les

offices de p rotection de la nature afin de

leur attribuer les pouvoirs legislatifs

correspondant a ces roles;

• analyse les fa~ons d'appuyer les initia-

tives de collaboration entre les offices

de protection de la nature et les

organismes qui rel'event du gouverne-

ment provincial ;

• revise le processus de nomination des

membres des offices de protection

de la nature afin qu'il englobe plus

de representants de groupes locaux

non gouvernementaux, interesses a

la conse rvation et a 1'environnement,

tout en maintenant une fort e

representation municipale .

16. La Commission recommande en outre que,

les municipalites travaillent en collaboration

avec les equipes du plan d'action corrective

et les offices de protection de la nature

en vue d'integrer ces plans d'action correc-

tive et les strategies relatives aux bassins

versants dans les processus de planification

de 1'utilisation des terres et d'approbation

de developpement.
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