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Résumé 
Le présent rapport est le résultat de recherches 

préliminaires importantes et de projets d'initiatives visant 
la participation du public au processus de la planification. 
On yfait u_ne revue des expériences antérieures dest_inées a 
encourager |_a participation du public et a y recourir dans de 
diverses formes de planification, afin d'en cerner les lecons 
utiles, de maniére a‘ établir un plan viable pour la 

part_icipation du public. 

On y traite douze cas et l'on y compare, dans la mesure 
du possible, les plans pour la participation du public qui 
ont réussi a ceux qui ont moins bien réussi. 

Le role et les facteurs de la participation du public a la 
planification y sont_ examinés, par exemple, les divers 
mécanismes et technique_s nécessaires et leur utilisation. 
Par la suite, on propose un modéle proprea servir aux 
plans en vue de la participation du public. 

Abstract 

This report stems from a key preli_mina_ry phase of 
research and from action projects concerning public 
participation in the planning process. A review of past 
experience in stimulating and using public participation i_n 
various forms of planning is considered to identify the 
lessons which can be learned from this experience so thata 
viable public participation prog'r'a"mme.can be formulated. 

Twelve cases are reviewed; where possible, successful 
and less successful public participation programmes are 
com pared and contrasted. 

The role of public participation in planning and what 
public participation involves, i.ev., various techniques and 
mechanisms and how they should be employed, are 
examined. Subsequently a general model for public 
participation programmes is presented.



CHAPITRE1 

Examen critique des expériences touchant a la participation 
du public au Canada et aux Etats-Unis B 

Une revue des expériences antérieures dans le domai- 
ne de la participation est nécessaire pour définir certaines 
Iignes de conduite-, en vue de faire participer éventue||e— 
ment le public dans les programmes de gestion des eaux. 
Douze cas précis, pour lesquels on dispose de renseigne- 
ments, font |’objet de la présente analyse. 

A 

La moitié seulement des cas envisagés concerne le 

probléme des ressources en eau, ce qui s'explique de 
diverses maniéres. D’abor‘d, il est difficile d'obtenir un 
nombre suffisant de données sur les composantes de la 
participation du public aux programmes de la planification 
des eau'x, p'uisq'u’il s'agit d'un secteur d'activité entiére- 
ment nouveau en matiére de gestion des eaux. ll s'ensuit 
que la plupart des projets englobant des plans définitifs 
pour‘ la participation du public, y compris Ies stades 
d'éva_luation, sont inachevés et que les données n'ont pas 
été communiquée_s. En outre, beaucoup d'initiatives 
inspirées naguére par le probléme de |’eau ou bien n'ont 
pas tenu compte de la participation du public, ou bien 
n'ont accordé a celle.-ci qu'u_ne attention superficielle. Ce 
qui, de fait, a rendu ces études impropres aux fins du 
présent rapport. Enfin, on a eu |’impression que des efforts 
de planification en vue tout d'abord d'u'ne amélioration 
des conditions socia_|es et économiques, efforts qui com- 
prenaient une participation collective, pouvaient fournir 
d'importants indices quant a l’établissement d'un cadre 
solide pour la participation de la population. On examine, 
par conséquent, un certain nom bre de ces projets. 

Lesprojets que |'on a choisis pour étudier comprennent 
Ies suivants: la Delaware Estuary Comprehensive Study 
(étude d’ensemble de l'estuaire du Delaware), le Mus- 
kingham Watershed Conservancy District (commission 
de protection du bassin versant du district de Musking- 
ham), Ie Susquehanna River Basin (le bassin du Susque- 
hanna), le Fries/and [and Consolidation Plan (plan 
d’affermissement des terres de la Frise), la Tennessee 
Valley Authority, le Bureau d’aménagement de |’est du 
Québec (BAEQ), le Fogo ls/and Improvement Committee 
(comité d'amélioration de |'i|e de Fogo), le Conseil régional 
d’aménagement du Nord—Ouest (CRANO), le Conseil. 
régional d’aménagement du nord du Nouveau-Brunswick 

et le Northern Regional Development Council (CRAN — 
NRDC), le Mactaquac Regional Development Plan (plan 
d’aménagement de la région de Mactaquac), le Cedar 
Lake Project (projet du lac des Cédres) et le Brandywine 
Basin P/an (plan d’aménagement du bassin du 
Brandywine). 

L'ESTUA|RE DU DELAWARE 
L'étude d’ensemble de l'estuaire du Delaware (EEED) 

a été mise en route afin d'ana|yser "en détail la pollution 
dans l'estuaire du fl_euve. La superficie en question, de 
12,765 milles carrés, se situe dans les Etats de‘ Pennsyl- 
vanie, du New Jersey, de New York et du Delaware, région . 

industrielle de six.rnillions de citoyens. ll s'agissait de 
répondre aux questions; quelle est la cause de la pollution? 
qui en est responsable? que peut—on y faire? quel sera le 
prix des solutions? Les réponses constitueraient Ies 
éléments fondamentaux d'u_n plan d’ensemble destiné a 
résoudre le probléme de la pollution et a satisfaire, dans 
unejuste mesure, les divers intéréts. 

Les organismes de contréle de la pollution au niveau 
des Etats en particulier comme au niveau des relations 
entre eux ont demandé qu'une étude soit entreprise.- La 
Water" Supply and Pollution Control Division (division des 
réserves d'eau et du contréle de la po|lu'tion) du Public 
Health Service (service de la sa_nté publique) a amorcé 
|'étude en 1961, et son successeur, Ia Federal Water 
Pollution Control Administration (administration fédérale 
du contréle de la pollution des eaux), l’a terminée en 
1966. De fait, la Delaware River Basin -Commission 
(commission du bassin du Delaware — CBD) a mis a 
exécution lestravaux. 

Lors de la définition des objectifs du plan, il a été 
essentiel de tenir compte des intéréts locaux et de mettre 
au point un programme qui Ieur serait confo_rm_e. Les 
planificateurs de |'EEED (schéma 1 ) ont créé trois comités 
pour consulter Ies divers intéressés sur l'aménagement du 
bassin.



5 membres venus de chacun des quatre Etats de la vallée (20) 

1 _mem_bre de chaque sénai d’Et_at (4)
I 

1 membre de chaque chambre basse (4) 

1 déléguo par gouver_neur (4)1 

1 délégué par organisme de planification (4) 

1 délégué Iibrement choisi par l’ensemble de la commission (1) 

(Nombre total de membres: -37) 

CBD 

Comité consultatif des objectifs 
Délégués d’Etats, d’organismes 
interrégionaux et fédéraux ayant 

juridiquement Ie pouvoir de réduire 
la pollution 

PERSONNEL DE L'EEED 
(Etude d’ensembIe de 
I’estu_ai re du Delaware) 

Comité consultatif d’exp.erts |9EtrHii;:t?gRSLé';:tga%i 

Techniciens reDré$8ntant Ies Sous-comités: 

organismes et ent”re‘p'rises concernés a) ‘Graind public 

b) Industrie 

c) Organismes Iocaux d‘administration 
publique et de planif_icat_ion 

d) Loisirs, conservation, péche 
et faune 

Schéma 1. Commission du bassin du Delaware (CBD).



Le comité consultatif de |'utilisation des eaux, un des 
trois comités, a été Ie point de convergence des réactions 
populaires. ll était formé des délégués de quelques 
centaines d’associ_a_tions de citoyens (d'in'térét général ou 
particulier), de l'industrie et de l'administration publique 
locale. 

On a interrogé les membres du comité consultatif de 
l’uti|isation des eaux sur les lieu_x de natation et de péche, 
sur les attitudes de la communauté a l'iégard d_u retrait de 
l'eau de |’estuaiije'et celles de |’industrie vis-a-vis de 
l’utilisation de l'eau. On leur a demandé également de 
proposer des normes de qualité pour les diverses utilisa- 
ti_ons de l'eau. D'ap'rés Ieurs réponses, on a réduit a cinq 
séries d'objectifs les solutions possibles pour |’assainisse- 
ment de l'eau et son utilisat_ion. 

Le personnel de l'EEED a résumé ces séries d'objectifs, 
et les a alors souemises de nouveau a l’examen des trois 
comités consultatifs, qui se sont réunis pour choisi_r une 
seule série d"éta|ons ou de critéres de la qualité des eaux et 
de leur utilisation. On a ainsi réalisé |'accord sur les 

solutions a_ux problémes de la po'l|ut_iori grace a un 
processus commun d’analyse et d'intervention dans la 
p|_a.nificat_ion, entre le plus grand nombre possible d'orga— 
nismes intéressés. Le personnel de l'EEED a établi peu a 
peu un rapport entre les niveaux de la qualité de l'eau et les 
moyens d"y parvenir et les exigences de l'uti|isation de 
l'eau ou. les. désirs dies groupes d'intéréts communs, 
quoique de tempsen temps les difficultés techniques. 
inhérentes au sujet aient ent_rai_né un a_ffa_i_blissement du 
choc en retour provenant du public. Néanmoins, en raison 
du processus rnis en cause, chaque groupe d'intéréts 
communs en est venu 2. concevoir la corrélation entre ses 
propres buts et ceux des autres groupes, ce qui conystitugait 
un nouveau terrain d'entente sur Iequel, en derniére 
analyse, on s'est t_rouvé ujnanime. 

Une fois |’étude d’e.n_sem.ble terminée, la commission 
du bassin du Delaware a établi trois comités spéc_iau_x 
formés de délégués de |’industrie et de |'administration 
publique locale. Chaque a'nnée', une audience publique a 
lieu iafin d‘intégre_r au programme les soumissions de tous 
les intéressés. Les trois comités spéciaux examinent et 
définissent les stimulants fina_n_ciers propres a donner é 
|"industrie les moyens de faire face aux éc_h,éa_nces; ils 

revoient les endroits propices a |’installation d'usines de 
traitement des eaux d’égou't régionales; et ils procédent é 
une nouvelle analyse des possibilités de variations saison - 

nieres des conditions du traitement. 

La Water Resources Association (association des 
ressources en eau) du bassin du Delaware a exercé des 
pressions pour le maintien des liens entre la CBD et le 

grand public. L'association est une fédération impartiale, a 
buts no_n lucratifs et non politiques, formée de 600 orga- 
nismes et particuliers du bassin du Delaware. Elle stimule 
l'intérét de la population pour les problemes d'eau de la 
région étudiée et procure aux citoyen_s les moyens 
d'éva_luer, d'une maniére intelligente, les propositions 
visant au développement et a l"uti|is'ation des ressources 
du Delaware River System (réseau hydrographiqjue du 
Delaware). 

LA COMMISSION DE PROTECTION DU BASSIN 
VEDRSANT ou DISTRIC-T DE MUSKINGHAM 

(CPBM) 

Le bassin du Muskingham (8,038 milles carrés) se 
trouve dans le sud—est de |'0hio;~ en 1950, sa population 
était d’un million de citoyens. ll y a plusieurs années, 
c'était une région agricole, mais des écoulements excessifs 
et la détérioration de |"h,u_mus ont p'rovoq'ué une diminu- 
tion dans la productivité. Puisque les plai_nes d'i_nondat_io_n 
devenaient plus peuplées, d'imp‘ortantes quantités de 
déchets industriels et domestiques se sont mélés a la vase 
dont:|es cours d'eau étaient ple_in_s. La pollution s'est donc 
aggravée et les réservesd'eau, menacées d'épuisement. 
On a charge la commission de protection du bassin versant 
du district de Muskingham (CPBM) d’éta'b|ir u'n plan 
d’ensemb|e de contréle des inondations, dye conservation 
et d'ex'ploitation rationnelle de l'eau et des autres riches- 
ses naturelles, y compris Ia réglementation du débit de la 
riviére, |‘épuration des ruissea_u,x, l'irrigat_ion, la préven— 
tion de |'érosion du sol et le reboisement. 

Le projet d_oit son élan a deux événeme'n't‘s majeurs: les 
inondations catastrophiques de 1 91 3 et la grande séche- 
resse de 1 930. Cesfaits ont amené les citoyens du bassin 
versant a croire que seule une formule d’e'nsemb|e, 
appliquée 2. la surveillance dye tout le réseau, résoudrait 
Ieurs problémes de l'eau. |_| en est résulté, en 1933, la 

formation de la commission de protect_ion_ du bassin 
versant du district de Muskingham, en vertu des termes de 
la Ohio Conservancy Act (loi de protection de |'0hio) 
autor_isa,nt- les circonscriptions 5 constituer ensemble, au 
point de vue d_e |'adm_inist_rat_ion et des cont_ri_but_ions, des 
districts spéciaux pour le controle des inondations 
(schéma 2). 

Un tribunal de protection et un conseil d'admi_nist_ra- 
tion gouvernent la commission de protection du bassin 
versant du district de. Muskingham. Le tribunal, formé de 
magistratsede droit com_mun venant d_e chacune des cours 
du district, nomme trois administrateurs dont les mandats 
sont échelonnés sur trois ans. A'u départ, le conseil 
assumait la responsabilité de la conduite des affaires du



Tribunal de protection du bassin 
versant du district de Muskingham

V 
Conseil d’administration de la 

commission de protection du bassin 
versant du district de Muskingham

Y 
Comité cle coordination 

(10 spécialistes) 

Techniciens des services de la
_ 

conservation des sols, du Army Engineers, 
des commissions de,chas'se et de -péche 
de l’l§tat d’Ohio, etc. 
(nombre total: 10) 

Schéma 2. 

district. conduite soumise a la direction générale et a la 

surveillance du tribunal de protection. Le conseil était 
responsable de la mise au point du programme officie_| 

. d"an'1éliorations, des audiences publiques, de la publica- 
tion_ desobjections formulées co_ntre |_e prO9|.'a.m_me officiel, 
de l'adoption de ce dernier et de sa recommandation au 
tribunal de protection. ll était également responsa ble de la‘ 
conception, du maintien et de |‘exécution de tous les 
travaux. 

La volonté populaire se manifestait de quatre facons: 
deux propriétaires fonciers étaient membres du conseil 
d’admini_stration; sur le plan local, les organismes et les 
parties intéressées formaient la Muskingham- Tuscara was 
/mprovementAssociation (association pour |'amé|ioration 
de la région Muskingh_am-Tuscarawas), tqui f_ai'_sai:t des 
recommandations au conseil. Une disposition prévoyait 
des audiences devant Ie tribunal de protection, a la suite die 
toute objection f_ormul_ée contre le programme officiel 

adopté par le conseil. La CPBM, orga_nisrn_e local au,,ton_o- 
me, coordonnait toutes les mesures de planification et 
d'exécution.

4 

Association pour 
l’amélioration de la région 

Muskingham- 
Tuscarawas 

Association pour l’améIioration de la 
région Mujskingharn-Tuscarawas (regroupement 
d’organismes locaux intéressés au développement 
du bassin versant de Muskingham). 

Commission de protection du bassin versant du district de M,|_is,ki_r_Ighz_I_m (CPBM ).- 

L'entreprise était a |'origine entiérement de son cru. 
Les représentants de la CPBM définissaient les buts du 
projet etdécidaient des moyens d'exécut_ion_. Logrsque, 
vi§ib_l_ement, ils n'étaient plus en état d’affronter les 
crédits, ils ont demandé le concours des organismes de 
|’Etat en question et des organismes fédéraux. La réalité 
politique était d'une nature telle que, Iorsque le gouverne- 
ment accordait une aide financiére, il s’attendait du méme 
coup 5 participer a la planification et 53 l’exécu'tion. La 
CPBM s'est adaptée cependant a ce nouveau cours des 
choses eta mis |’accent sur son role de «_coord_on_n_atr_ice» 
des divers projets, d’ou la nécessité d’éta blir un program- 
me pour le district et de superviser |'aménagement des 
ressources. Par suite de la mise en route de programmes 
d'éducation populaire touchant les problémes du bassin 
versant, de potentiel et de besoins, la CPBM est apparue 
comme chef defile de la population du bassin. 

Le U. 3. Army Corps of Engineers s'est chargé du 
programme de contréle des inondations. De son cété, pour 
mettre en oeuvre Ie reboisement et le contréle de |'éros_ion_, 
Ia CPBM a réalisé des programmes communs avec divers



organismes fédéraux: la‘ Works Progress Administration 
(admi,ni_st_rat_ion des travaujx périodiques), le Civil Conser- 
vation Corps (protection civile), le Soil Conservation 
Service (service de conservation des sols), le.Nationa/ 
Parks Service (service des parcs nationaux) et le Forest 
Service (service des foréts). 

Un bon exemple d'«hégémonie populaire» a été la 

question du controle des inondations- Le Army Corps of 
Engineers songeait a la construction d'un important 

. barrage sur le c_ours d'eau principal. Les travaux auraient 
entrainé de fortesinondations, la perte de certaines terres 
et le relogement d'une partie de la population. Or, cette 
derniere s’en est tenue fermement a son pr'og'r'amme, si 

bien que l’on a érigé une cascade de petits barrages sur les 
affluents de la Muskingham. ' 

Au commencement, Ie public avait réagi avec enthou- 
siasme et proposé son soutien: les citoyens ont donné de 

‘ leur temps et ontfourni des idées lors de |'élaboration du 
programme, et- ils y ont méme contribué sous la forme 
d'une hausse des taxes, bien que I ‘on traversait les 
som bres-années trente, ca_ractéri_sées par une crise écono- 
mique. L'in'différence des pouvoirs publics fédéraux a 
l'égard de la participation locale et des programmes ainsi 
que la mutation de la CPBM n_e pouva_ient étre, en 
revanche, que de peu d'.uti|ité pour entretenir la flamme 
du début.'Au cours des premieres années, la CPBM s’e'st 
intéressée de pres au travail d’ana|y'se des problémes 
relatifs aux eaux et aux terres du bassin, au progrés des 
solutions de meme qu’a la recherche d'une plus grande 
efficacité. Par la suite, son désintéressement aux difficultés 
particu_liéres a l’ensem ble du bassin a minirnisé son réle au 
sein de la communauté et a affaibli sa position vis—a-vis 
des autres organismes. La coordination s’e'st transformée 
a'u point que la CPBM est devenue une sorte de gérante des 
réservoirs. Ce changeumenta e_nt_rai_né une diminution de 
la participation de la CPBM'dans la planification d’ensem- 
ble des richess_e_s naturelles. Par exemple, I’expansion des 
programmes de l’ Etat et du fédéral relatifs a la pollution de 
|’eaiu a occasionné le retrait de la CPBM du domaine de la 
pollution’ par égard aux paliers supérieurs de 
gouvernement. 

Bien que des différends aient surgi a l'occasion, par 
exemple, le refus de payer une augmentation des taxes 
pour le contréle des inondations quand d'aut_res projets ~ 

analogues, dans le pays, recevaient une aide financiere 
fédérale (on a finalement réglé la querelle au gré des 
cont’r‘ibuab|es), le. programme a été, d'une mlaniere 
générale, un succes. Le bassin n’est plus sujet aux 
inondations, et l’on a reboisé 22,000 acres de terre 
naguere inutilisable. On a réduit le nombre des exploita- 
tions agricoles‘ (avec un minimum d’opposition) de 

400 a -150,.afin d'assurer le maintien d’entités économi- 
ques viables. La‘ CPBM a conservé 65,000 acres autour 
des réservoirs; la terre y est aménagée pour que les projets 
puissent s’autofin_a_ncer. Les réservoirs eu_x-mémes sont 
devenus des attractions touristiques. ll importe de signaler 
q‘u'en assumant le r6|e_ de coordonnatrice, la CPBM a 
retenu un certain contréle local sur les Iignes de conduite, 
la planification et l'exécut_ion des t_ravau_x. 

PLAN D’AMéNAGEMENT DU BASSIN DU 
S_USO.UE_HANN_A 

Le bassin du Susquehanna traverse les Etats de»New 
York, 'de Pennsylvanie et du Maryland. En 1960, la 

population totale de la zone étudiée était de 
5,269,260 personnes, dont trente-cinq‘ pour cent ha- 
bit_a,i,ent Ie sud-ouest du bassin du fleuve. La région_ est des 
plus hétérogenes au point de vuephysique, économique et 
démographique. Les secteurs nord et est du bassin 
connaissent le chomage en faison du déclin d"industries 
telles que les houilleres et |_es chemins de fer. L'activité 
agricole, surtout l’industrie laitiere, se concentre dans la 
moitié septentrionale du bassin. La région de plus grande 
actjvité et croissance économviquesest la moitié i_nférieure 
du bassin, ou prospérent les aciéries, les filatures et la 

fabrication d'équipement électrique. 

Le but de |'entreprise — définir un pl_a_n d'ensemb|e 
pourles ressources en eau du bassin du Susquehanna — 
se partage en trois objectifs principaux: 

(a) |'effica,cite économique au niveau national, 
(b) le développement régional, et 
(c) la qualité de |"environnement;. 

A quoi s'ajoute le plan définitif, fondé sur les préférences 
particuliéres des citoyens de la région et sur un melange de 
projets qui renferment les trois objectifs. 

Apres l’adoption, en 1962, d'une _ré_so|utio_n du, 
Congrés autorisant la prépa_rat_ion_ d'un plan de ressources 
e_n eau, on a établi le Susquehanna River Basin Study 
Coordinating Committee (comité de coordination des 
études du bassin du Susquehanna) afin de servir de guide 
aux efforts de tous les organismes, qui participaient a la 
mise au point du plan dé_finit_if_, et de les coordonner. 

Le Coordinating Committee (comité de coord,i_n_at,ion) 
comprend des délégués des organismes fédéraux interes- 
sés tels que le Corps of Engineers, le Department of 
Agriculture (service de |"agricultu_re), le Department of 
Commerce (service du commerce), le Department of 
Health (service de la santé), le Department of Education 
and Welfare (servicetde |'éducation et du _bie_n -étre), le



Department of Housingand Urban Development (service 
du d_éve|oppeme_nt domiciliaire et urbain), le Department 
of the Interior (service de |’intérieur), la Federal Power 
Commission (commission fédérale de |'énergie) et aussi 
des délégués des trois Etats dubassin: I’ Etat de New York, 
la Pennsylvanie et le Maryland. 

Le comité de coordination a travaillé avec les Regional 
Planning Agencies (organismes régionaux de planifica- 
tion), ou par leur intermédiaire, en vue d’établ_ir le plan 
d'ensejm ble lpo_u‘rt la gestion des eaux de la région. Bien que 
le Corps of Engineers ait fait certaihes tentatives pour 
informer la population du but et des objéctifs, ce n'est que 
quelques années plus tard que l’équipe du School of 
Natural Resources (école des ressources naturelles) de 
l'Université du Michigan s’est formellemeht engagée a 
setnsibiliser le public at a susciter sa participation. 

On _a établi_ le Public Information Sub-committee 
(sous-comité des renseignements publics) pour informer 
les citoyens. On a eu recours a trois formes-depu blicationsz 

(a) un tract donnant une vue d’en,s_e,mb|e de la 

s,ituat_ioh, 

(b) un communiqué bimehsuel destiné a attirer l’at- 
tention sur |'activité et les problemes relatifs a 
|’eau, et sur les faits nouveaux, ‘ 

(c) une broch_u,r'e trés pittoresque qui définissait le role 
du comité de coordi_nat_ion.- 

Les parties intéressées devaier_i_t se faire connaitre du 
public pour communiquer avec Iui. Elles pouvaient 
ha bituellement _influer sur la politique deseaux ou en subir 
|’inf|ue_nce. Elles étaient des personnes qui précédemment 
avaient pris part aux controverses sur les problémes de 
l’eau ou qui étaient reconnues pour leur influence dans le 
domaine des ressources en eau. On a employé les ' 

m'éth‘odes de sondage pour découv'ri‘r ce que la population 
désirait faire et comment elle envisageait la participation. 

Des agents de la planification au niveau local et 

régional o_nt organiséret coo’rdon'n'é des ateliers de travail 
régionaux en planification, c'onstit'ués a des fins d'é1duca- 
tion populaire et pour pe_rm_ettre au public d'exprimer ses 
préférences sur le plan local. Des f_oncti:onn'air'es' d'E'tats et 
des conseillers de |‘éco|e des ressources naturelles de 
l'Université du Michigan ont‘ rencontré les dirigeants 

locaux pour aider dans |'or'gan,isat,ion d_es ateliers de 
travail.

* 

Les ateliers de . travail étaient restreints, environ 
cinquante persor1n_e_s,« Ce qui permettait le maximum de 
contacts entre le public, les délégués d’Etats et les 

représentants des organismes fédéraux. Les délégués du 
public ont rempli des questionnaires pour déf_ini‘r« ce qu"ils 
attendaient de la réunion et aussi pjour concentrer leur 

attention sur les principales questions de la r_.encontre. 

Aprés |'historique du projet et |’exp|ication par les 

délégués du comité de coordination de Vévolution du plan 
jusqu'a|_ors, des recommandations englobatnt |'ensemb|e 
'du bassin et des propositions part_i’cu,|i‘e__res au niveau local, 
les participants se sont réunis en petits groupes pour 
discuter des problémes essentiels ou pour s'entretenir des 
principales régions. Cheque groupe comprenait alors trois 
techniciens ou plus qui représentaient le gouvernement 
fédéral o'u ceux des Etats et qui étaient chargés des études 
techniques. On utj'|'isait des moyens visuels. La discussion 
reprenait encore, car ill fallait entendre le résumé des 
débats de chaque groupe, ainsi que les questions et les 
object_i_on_s soulevées par les participants. Aprés la réunion, 
les partic,ipa_nts répondaient a un autre questionnaire sur 
leurs reactions a l’atelier de travail. Les organjsmes h6te's 
pu bliaient par la suite un rapport succinct qui contenait les 
résultats du questionnaire proposé en fin de réunion. . 

Par suite de |'évaluation des at_elie__rs de travail, on a 
con'voqué des réunions publiques régionales 

_ 

afin de 
fournir des renseignements détaiillés sur les effets des 
projets particu_lie_rs concus pour les diverses régions du 
bassin. Au début des réunions, les citoyens avaient accés 
aux salles de travail pour consulter les données techniques 
tirées des études. Un technicien, pendant les réunions, 
répondait aux ques_tio_ns et expliquait les rapports techni- 
ques. Ceci permettait aux citoyens de comprendre ‘non 
seulement les rapports mais aussi d'autres questions 
d'intéré,t., O_n a également présenté un plan modifié 
(résultant des séance_s des ateliers de travail) pour étre 
discuté et remodifié avant l'accord définitif. 

Quoique l'on ne dispose pas encorede renseignements 
complets sur les r_ésu|ta'ts de |'entreprise, onpeut soull- 
gner pl_usieu_rs cétés heureux clu programme, dans la 

mesure ou il est question de la participation. 

Les ateliers de travail et les réunions _publ_iqu,es 

permettaient de vulgarigser les données techniques pour la 
population. Elle avait ainsi le loisir et la faculté d’exercer 

une influence sur le processus de la planification et 

d'appo_rter des changements au plan suggéré. De plus, le 
travail par ateliers a permis au public de mettre des visages 
sur les organismes, si bien qu'i| pouvait contacter telle ou 
telle personne ou Iui écrire. 

Les planificateurs des organismes avaient e.u, grace 
aux contacts personnels avec lescitoyens de la région, une 
expérience immediate de leurs points de vu_e et de leurs 
problemes, ce qui facilitait la compréhension mutuelle. 

Par suite des séances des ateliers de travail, on a 

apporté de quarante a cinquante modifications tau plan 
d’am‘énagement, et dix-n_eu'f ou vingt autres a la suite des



réunions publiques. Les organismes étaient compta bles de 
leurs actes aupres de la population qui, a son tour, sentait 
bien qu'e||e participait au processus de la planification. 

TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TVA) 

La zone relevant de la Tennessee Valley Authority 
comprend a la fois Ie bassin versant du fleuve et un 

territoire supplémentaire desservi par les concessionnaires 
de |'énergie électrique de la TVA. Ainsi la vallée du 
Tennessee comprend tout le Tennessee, de mérne qu"u‘ne 
partie de _|'A|_abama, de la Georgie, du~Kentucky, du 
Mississippi, de |_a Ca_roline du_ Nord et de la Virgi_n,i,e,, C’est 
une région d'une superficie d’environ 92,000 milles 
carrés, et dont la population, en 1950, s'élevait a 
5,912,000 citoyens. Soixante-cinq pour cent d'ent,re 
euxrétaient de la classe ru rale. 

CONSEIL
A D’ADM|N|STRAT|ON 

Jurisconsulte 

BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL 
Personnel du budget Personnel de 
Personnel des Wa3h'"9t°” 
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Section des 
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santé et de la sécurité F- 

_ 
Section des réserves 

__ Section des énergétiques 
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Schéma 3. Tennessee VaIleyAuthon'ty.



Avant I'organisation de la TVA, la vallée offrait |’image 
classique d"u‘ne région économiquement faible, ou sévis- 
sait Ie chomage et ou |'on trouvait une productivité agricole 
de niveau inférieur et peu d’industries. 

La TVA était une entreprise publique i_nst_ituée 

en 1933 par le Norris-Musc/e Shoals Bill (loi Norris- 
Muscle Shoals). La TVA se proposait, au niveau local 

comme a celui des états, de stimuler l'activité des 
organismes et de leur_servir de guide en vue de |'aména- 
gement équilibré des richesses naturelles régionales. 
Malgré Ies nom breux aspects importants de son program- 
me, Iespremiers soucis de la TVA ont été la production etla 
distribution de |'énergie électrique, |’aménagement de la 
riviere Tennessee et de ses tributaires, et le déve|oppe- 
ment maximum des ressources agricoles et forestiéres de 
la vallée. 

Le conseil d'admi_ni’st_ration de la TVA tracait Ies lignes 
de conduite, définissait Ies programmes, évaluait les 

progrés et les résultats, approuvait Ies principales nomina- 
tions au sein du personnel, Ies crédits et les achats, et 
décidait de la structure élémentaire de la TVA (schéma 3). 

Le conseil nomma donc un directeur général. Ce dernier, 
qui disposait d'un pouvoir exécutif, était responsa ble de la 
conduite et de la coordination des programmes, des 

politiques et des decisions du conseil. ll recevait, au” point 
de vue juridique, Ies avis d'un jurisconsulte, qui exercait 
également la charge de secrétaire de |'entreprise. 

Les programmes les plus importants de la TVA, relatifs 
au nom bre des employés et des dépenses, dépendaient de 
trois niveauxzv du Office of Engineering ' (bureau des 
ingénieurs), du Office o_f’Powe_r (bureau de |'énergie) et du 
Office of Chemical Engineering (bureau dvu génie chimi- 
que —‘-lamélioration des engrais). 

ll s'agit principa|e,me_nt,,dans Ia présente analyse, de 
l’activité de diverses sections, notamment ce_l|es de la 

Division of Agricultural Relations (section des relations 
agricoles) et de la Division of Forestry Relations (section 
des relations forestieres), attendu que ces derniéres se 
caractérisaient par un nombre imposant de rapports 
contractuels avec les gouvernements locaux et ceux des 
Etats, comme avec les organismes privés, en ce qui 
conceirne l’expérimentation et les exemples en matiére 
d'aménageme'nt des richesses naturelles (schéma 4). 

En 1933, la TVA a commence a considérer |’ensemble 
de la population de la région, plutot que de s’intéresser 
vraiment aux aspects économiques et techniques. Elle 

s'interrogeait sur les questions suivantes:~ q'uel intérét Ies 

CON$E|L D'A,DM|_NlSTFlAT|ON 

Directeur général 

lngénieur chef 
de la conservation 

Service de 
l’a_dmini_stra,t_ion 
des reservoirs 

Service du 
commerce 

Service des relations 
agricoles 

Service des relations 
forestieres 

. Service du 
génie chimique 

Source: TVA: The First Twenty Years (Presses de |’Univers_ité d’A|abama, Knoxville, 1956), p. 37. 

Schéma 4. Tennessee ValIeyAut_I_mrity, service des relations agricoles.



citoyens ont-i_|s a voir la situation s_'amé|iorer? quelles 
mesures Ia TVA pourrait-elle prend_re i,mmédiat’ement' 
pour faire face 5 leurs besoins? dans quelles conditions la 
pui_ssa_nce du progrés se manifeste-t-elle le mieux? et 
comment le plan d'amén_ageme;nt pourrait-il étre concu si 
l'on veut qu’i| serve la population jusqu'au bout? 

Le réle que la TVA avait srésolu de jouer a déterminé la 
participation du public au plan. C’était un role de conseiller 
d'abord, puis d'expert technique. On a décentralisé 
l’administration en ce sens que la TVA a adopté le principe 
consistant a conclure des accords avec les orga_nismes 
régionaux comme avec les pouvoirs pu blics au niveau local 
et au niveau des Etats. Les organismes régionaux et les 
gouvernements é_tai_ent ainsi responsables de |'exécu’tion 
des divers programmes. 

Sur le plan administratif, la participation du public 
s'est manifestée notamment dans les sections d__es rela- 
tions agricoles, des relationsrforestieres et de la Division of 
Reservoir Properties (section des réservoirs). C’était 
essentiellement dans ces sections que le procédé de la 
cooptation des citoyens locaux, dans l’administration des 
divers plans agricoles, a eu lieu a grande échelle au cours 
des années trente, grace a des associations de bénévoles 
et d'individus. 

La TVA, a travers les organismes d’Etats, appuyait la 
formation de groupes de citoyens volontaires qui dési- 
raient jouer Ie role de commissions officielles de planifica- 
tion pour les communautés locales. En 1943, vingt-neuf 
communautés et commissions de planification travail- 
laient ensemble sous la direction du Regional Studies 
Department (service des études régionales). 

Le lien entre la TVA et les comités locaux était l'agent 
de circonscription venu du Extension Services (services 
d'expansion) duservice fédéral de |'agricu|ture; il collabo- 
rait avec les instituts agricoles subventionnés. Bien que le 
personnel de la TVA et les instituts subventionnés aient 
défini les objectifs principaux, les objectifs particuliers et 
les moyens d'y parvenir relevaient, sur Ie plan local, de 
l'association des exploitants agricoles sous la condu_it_e de 
l'agent de circonscription. 

Pour amener le public a s'engager plus avant dans 
|'entreprise, la TVA a eu recours d'abord a une forme 
d’éducation popula_ire. L'agent de circonscription et ses 
collaborateurs immédiats des services d'expansion four- 
nissaient les conseils et les lignes de conduite nécessaires 
aux associat_i_on_s des terres du comté, aux associations 
pour I’utilisation et la location des terres et aux autres 
groupes de ‘volontaires formés en vue de |'ar‘né|:iorati,on des 
conditions sociales et économiques. On a formé des 

organismes communautaires qui ont mené des enquétes 
sur les richesses naturelles de leurs propres regions afin 
d'éta blir un programme en ver-tu duquel chaque exp|oit‘a'nt 
participerait a la conservation des sols. 

Au stade initial, la question du relogement des 
communautés déraci_nées par |'a_mé_nage'men't des rés'er- 
voirs a donné |ie_u a |'orgainisation d'une série de consulta- 
tions, incitant les fonctionnaires de la TVA et des services 
d’expa_n_sio_n, les comités de planification au niveau de la 
circonscription et, au méme niveau, les sous—comités de 
relogement a se réunir. En outre, quelques groupes du 
voisinage ont rencontré les agents de circonscription. Des 
cultivateurs et des fonctionnaires des services d'expansion 
se sont renseignés sur les possibilités de reloger les 

citoyens. Les services d'e'x‘pa'nsio'n ont alors envoyé dans 
les comtés perturbés desagents auxiliaires de circonscrip- 
tion et des ouvriers spécialisés dans la fabrication et 
I’i,nstal|ation de maisons. Pendant la construction et le 

remplissage d'un_ ,r_ése_rvoir, ces ouvriers sont demeurés 
dans la région afin d’aider les familles déplacées a se 
reloger. Cet accom modement a favorisé le contact entre la 
population d_e |'endroit et un organisme donné ou un 
personnel qu'elle est venue a mieux convnaitre. 

Pour vaincre les résistances locales, le personnel de la 
TVA» et des services d'expansion ont attaché beaucoup 
d’importance aux démonstrations expérimentales. Ainsi, 
en vue de stimuler |’intérét pour I’utilisation des engrais de 
la, TVA, les agents de circonscription ont rencontré 
quelques cultivateurs et leur ont demandé de colla borer en 
consentant que leurs exploitations servent aux essais. 
En 1942, la superficie soumise a ce genre di'expérienc‘es 
représentait quatre pour cent de |'ensemb|e des exploita- 
tions agricoles. La méthode a été trés efficace puisque les 
exploitants constataient eux-mémes les résultats et 
jugeaient ainsi des avantages du plan de fertilisation. Les 
associations pour |'amé|ioration des terres s'occu_paient de 
la provision et de la distribution des engrais destinés a leurs 
propres régions, et. elles choisissaient les nouveaux 
terrains d'es'sais. On encourageait les sociétés a élargir leur 
sphere d’act_ivit_é dans des secteurs d"intérét aux exploi- 
tants agricoles, par exemple, dans le d_oma_ine de la 

commercialisation. 

On a utilisé une méthode analogue pour organiser des 
coopératives d'é|ectricité. Une campagne publicitaire a 
souligné les avantages des coopératives sur le plan local. 
Ensuite, des mem bres du personnel de la TVA ont visité le 
bassin versant, s’adres'sant aux populations locales et leur 
faisant la démonstration de machines et de petitsappareils 
électriques qui diminueraient les efforts de |’exp|oitant et 
rendraient son travail plus efficace. Les communautés qui 
avaient déja des coopératives d’électri,cité servaient 
d’exemp|es.



On a formé un certain nombre d'organis‘mes spéciaux 
pour favoriser l'unité régionale et, dans le méme dessein, 
ion a convoqué des conférences. Par exemple, des 
consultations semestrielles ont eu lieu entre les adminis- 
t_rateurs des services d'expansion, le personnel des fermes 
expérimentales des se_pt Etats de la val_|ée, le service de 
|’agricu|ture des Etats-Unis et la TVA. Les entretiens 
étaient utiles a la coordination d'un plan a la fois vaste et 
co.mPle.x.e. 

Selon les inlormations dont on dispose aujourd’hui, il 

semble que la TVA ait obtenu un succés satisfaisant tant 
dans la mise en valeur des richesses naturelles qu'au point 
de we de la participation du public. Visiblement, la TVA 
considérait la planification com me un moyen d'entente sur 
les buts les meilleurs et les plus réalisables que les 

individus d'une part, et les organismes publics d'autre 
part, découvraient grace a un échange d'opinions,. Le 
processus en question définissait d'une maniére précise 
les objectifs et la nature des éléments ayant qualité et 
intérét a la planification eta l'exécution des plans. Comme 
éléments, on retenait d’habitude des organismes qui 
étaient pres de la classe rurale (par exemple, les services 
d'expan'sion). Suivant cet état due choses, la TVA ne 
pouvait en principe ni amorcer ni diriger un programme 
différent de celui que les institutions locales avaient fait 
valoir. ll ne semble d'ai|_leurs pas qu'e_lle aitjamais tenté de 
Iefaire. 

La TVA se faisait u_n devoir de concentrer l’a'utorité et la 
responsabilité en matiére de programmes d_a_ns des 
personnes liées économiquement et socialement au bassin 
versant. Les objectifstiraient de la leur légitimité,-A l’opposi- 
tion s"'en trouvait réduite, et |’on pouvait ainsi gagner 
|’appui des institutions_régionales. Cette maniére d'envi— 
sager les choses a donné lieu également a l'exécution de 
plans adaptés aux conditions locales. La TVA utilisait une 
telle méthode pour renforcer les institutions locales et 
assurer la poursuite du développement écono'miq'u'e et 
social. On a ainsi appielé un grand nombre d'associa_tions 
et d'organis_mes locaux a établir des lignes de conduite et a 
exercer des fonctions administratives. En 1940, on 
signalait, par exemple, qu’e,nviron quin‘ze pour cent de la 
population contribuait au planet administrait neuf pro- 
grammes d'action r_ur'ale; les comités de l’Agricu/tura_/ 
Adjustment Administration (adn‘1inis't‘ra'tio‘n de |’adapta— 
tion agricole) pour les localités, les circonscript_ions et les 
Etats se manifestaient a travers quelque 3,000 associa- 
tions agricoles de comté; les associations d’exp|oitants 
apportaierit leur assistance a la Farm Credit Administra- 
tion (administration du c'rédit-agricole); la Farm Security 
Administration (adm_i_n_istrat_ion de la sécurité agricole) 

avait organisé des comités de rééducation et d'agricult'u’r‘e 
a bail; des cooperatives s'étaient formées pour s’occuper 
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de la Rural Electrification Administration (administ_rat_ion 
de |’électrification rurale); enfin, le public intervenait dans 
les décisions des conseils de district pour la conservation 
des sols. ~ 

Les échecs de la TVA quanta la participation du public 
ne paraissent pas trop frappants, si |'on considere que ce 
genre de pagrtjicgipation n’était pas alors d'ac't'u'a|ité comme 
il |'est aujo,urd’hu‘i. II semble nécessaire, toutefois, de 
souligner les points suivants. Le recrutement des hommes, 
dont les réactions et l'eng’age'ment social étaient détermi— 
nés par des contraintes au sei_n de la vallée, a eu des 
inconvénients, sur le plan de la direction des programmes, 
autant que des avantages. Par exemple, on semblait se 
soucier assez peu des Noirs et du probléme particulier des 
Iocataires. ll semble que ces derniers n'aient pro‘fité 

d'aucune aide. 

Les rapports spé_ciaux_ de .|’agent de circonsc'ri'ption 
a'vec l'administration pu blique locale mettent l’ac_cent sur 
la nature rurale du plan, mais ils constituent en méme 
temps un poidsqui tend 5 ingfléchir le programme de la TVA 
suivant une tangente résultant de l'ancien modéle régios 
nal d’autorité et de contréle. Etant donné que I'agent de 
circonscriptjon obtenait des crédits de l'administration 
publique du comté, ylcompris l'administration fédérale et 
celles des Etats, il devait souvent s'ins_inuer dans les 

bonnes graces des nantis de la région. La nécessité de tenir 
compte des droits acquis sans les laisser ldominer le plan 
est un probléme qui_ se pose périodiquement dans des 
entreprises de ce genre. - 

PLAN D'AFFERMlSSEMENT DES TERRES DE LA 
FRISE (PAYS-BAS) 

Le pla_n d’af_fermissement des terres de la Frise avait 
pour objet un petit territoire de 1,200 milles carrés, situé 
dans la région orientale de la province de la Frise. La 
population y était surtout agricole. L'ent_reprise avait pour 
but de résoudre le probléme de la dispersion de petites 
exp|_oitations agricoles et celui de la mauvaise utilisation 
des terres en ra_iso_n d'un systéme déficient d'écoulement 
des eaux. On avait |'impress_ion que |'affer‘misse'ment des 
terres entrainerait une utilisation plus rationnel_le et plus 
rentable du sol. De plus, l’Etat avait proposé la construc- 
tion d'une autoroute qui traverserait le territoire en 
question et nécessiterait’ la mise au point d'un réseau 
routier et d'une voie navigable. 

A_u _d_ébut de |’e’ntreprise,. dont |’é|an provenait de. la 
Land Consolidation Act (loi fédérale d'affermissement des 
terres), la structure adm_inisjtrative.était celle qui est décrite 

dans le schéma 5.. Selon cette struct_u_re, un Preparation



~ 
Ministere provincial de I’Agriculture 

Commission préparatoire 
(5 membres parmi -les 
exploitants agricoles de la 
région) 

Groupe consultatif 
(Fonctionnaires) «.4 

Plan soumis a la population 
au cours d'audiences publiques 

Schéma 5. 

Committee (commission préparatoire), formé de cinq 
exploitants agricoles intéressés a la co'nso|ida'tion, a rédigé 
les p.roiets d'affermi.s_.serI1entet les a soumis _é |’examen du. 
public. L’ Etat fédérai et la province avaient envoyé des 
spécialistes en divers domaines pour aider la commission a 
la refdaction des projets. Le public a ‘trouvé ces projets 
inacceptab|es_. 

Sous la gouverne du Socio-Ag_ricu/tura/ Information 
Officer (fonctionnaire des renseignements socio—ag’rico|es 
-.=-< RSA), on ‘a concu une nouvelle structure _a,cl_mi_nistrat,ive 
(scheme 6). D'aprés Ia structure, un Working Party 
Information Group (groupe de travail des renseigne- 
ments), comprenant cinq membres de l’ancienne com- 
mission préiparatoire et des délégués d"or‘ganisr‘ries agri‘+ 
coles, desef_em,me_s ru_rales,- de la jeune_s_se et des groupes 
d’ouvriers agricoles, corIs_t_i'tu_a,it ile principal organe de 
planification. 

Le fonctionnaire des RSA a institué des lors un 
programme d"infor'mat:ion et d"éduc'ation. On donncait, 
grace é ce programme, des renseignemen_ts objectifs sur 
l’avenir 'd,e |'agriculture, la nécessité d'affermir le sol, les 
droits et devoirs établis par la loi d'affe'rmissement des 
terres, les occasions pour le public de participer dans le 
processus de la planification et la nécessité pour lui de s'y 
engager. Le programme d'éducation a été mis en oeuvre 
assez tot, si bien que l’on a pu donner a la population les 
rensei’g'ne'men't’s ‘nécessaires pour prendre des décis_ion_s 
écl_airées_. 

‘
' 

Le fonctionnaicre des RSA a choisi les membres du 
groupe de travail pour diriger les débats. Ces modérateurs 

Ancielule structure du plan d’aflermissement des terres de la Frise. 

ont tenu plus de 120 réunions destinées a l'étude des 
problemes communs, avec plus de 450 personnes a qui 
l’on a expliqué les idées qui avaient. inspire le plan 
d'affermis_seme‘nt. I0n voulait par la méme occasion 
connaitre les opinions et les idées du public au sujet de 
|’entrep'rise. Le fonctionnaire des RSA a ensuite résuméles 
résu_|t,ats des diiscususions sur les problemes comm_u_ns dans 
un rapport final, et le document en question a servi de 
base. Le groupe de travail et ses conseillers gouvernemen — 

taux ont établil un plan d’a'ffer'missement. Cinq réunions 
pu,b|j_que_s, au_x_qu_el,les ont pris part les consei|_l_er_s afi_n de 
répondre aux questions, ont eu pour sujet Ia discussion du 
rapportfinal. ’ 

Les autorités provi_nci_a|es ayant décidé de ne pas, faire 
construire la nouvelle route, il a fallu reviser les projets,,et 
l'a'doption du plan a subi un retard de six mois. Pendant ce 
temps, les membres du parti s’opjposant a l’aflermisse— 
ment- se som. unis pour com battre. le projet. Réagissant fa 

|’attaqu,e, plus_i_’eu_rs membres du groupe de travail des 
renseignements, de concert avec le fonctionnaire des 
RSA, ontentrepris un battage favorable au plan, méme si, 
selon leur premier principe, ils ne devaient donner queides 
info‘r'ma‘tions objectives. 

Néanmoins, la majorité des citoyens du territoire, qui 
possédaient soixante et onze pour cent des terr‘e_$ exploj-' 
tées dans une region ou des projets de cet ordre étaient 
traditionnellement rejetés, ~a voté |’adoption du plan 
d'affermissement. Le rés'u‘ltat a été e_n gran_de partie 
attribuable’ a |’intérét et aux efforts du f,onc.tionnaire_des 
RSA, en vue de résoudre les problémes Iocaux.
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Ministere provincial de I'AgricuIture 

Fonctionnaire des renseignements socio-agricoies 
(BSA) 

G_roupe de travail des renseignements 
Groupe 

consultatif 
(Fonctionnajires) 

(5 membres de la Commission préparatoire; 
en outre, des délégués d’—organismes’ agricolres, 
de_s fernrnes rurales, de la jeunesse, etc-.) 

Audiences Groupes d’études communes . . pubhques 
(450 personnes comprenant 
70% de celles touchées par 
I’affermissement des terres) 

Source»: THE BAEQ: A case in Regional Planning with Participation of the Population, 
rapport inédit,_ Université Laval, Quebec, 1971, p. 4. 

Schéma 6. 

BUREAU D'AMéNAGEME_NT pi: l_.’,EST DU 
ouéBEc- (BAEQ) 

I,-'entr'eprise englobait la Gaspésie, Ie Saint-Laurent 
inférieur et les iles de la Madeleine, soit 15,500 'mi||es 
carrés. En 1961, la population de la région était de 
325,000 cfitoyens, constituée surtout de p'aysan's 

(soixante-sept pourcent); il y avait des ouvriers dans les 
industries primaires de la péche et du bois. C—’est une 
region on‘: Ie revenu est faible, Ia scolarité peu élevée, et ou 
la participation du public n’est, pas de grande envergure. 

L'e'n'tre'prise a tenté de se servir de la participation
' 

com_rne_ d'un levier économique et social, afin de' déve|op- 
perla région; el_|e a cherché aussi a faire de la participation 
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Nouvelle structure du plan d’aflermissement des terres de la Frise. 

en soi un objectif due développement pour réduire |'iancien - 

ne tendance des citoyens a s’en remettre aux. institutions 
tra_diti,onne_|,|es. Les planificateurs om essayé de recourir 
aux méthodes d"animation sociale, de maniére e‘__i inspirer 2» 
la population des "idées de changements sociaux, et a la 
sensjbiliser au processus de développement régional. 

L_e Conseil d’orien_tat'ion économique du bas Saint- 
Laurent (COEB_), fondé en 1956 po'u'r améliorer les 

conditions de vie dans Ie S'aint-Laurent inférieur, a 
persuade le gouvernement du Québec de profiter des 
crédits disponjbles, grace au programme fédéral d'Amé§ 
nagement rural du développement agricole (ARDA), pour 
|’amé|ioration des régions désavantagées. Comme Ie 

Tgo”u‘v'ernement du Québec désirait englober dan.s,ce.s



secteurs Ia Gaspésie et les iles de la Madeleine, on a éta bli 
en juin 1963 le Cohseil régional d'e'xpansion économique 
de la Gaspésie et des -iles de la Madeleine (CREEGIM). En 
juillet 1963, les deux conseils ont fond_é Ie Bureau 
d‘aménagement de |’est du Ouébec (BAEQ). Voir 
schéma 7. 

«Animation sociale» a été |'expression retenue pour 
définir les activités du public engagé dans Ventreprise. 
L’animation sociale recouvrait l’ensemb|e des méthodes et 

techniques utilisées pour obtenir la participation de la 

population. \ 

Le BAEO a partagé |’activité touchant a la participation 
du‘ public en deux étapes. Dans la premiere, d'octo- 
bre 1A963és_eptbemAbre 1965, onaenseigné aux-cvitoyens 
comment participer. Dans la seconde, de septem- 
bre 1965 a mars 1966, les citoyens ont participé au 
moyen du processus de la consultation. 

COEB F—?:-—- CREEGIM 
‘ A ‘ 

c’oNs‘E‘IL'
‘ 

D’ADMlNlSTFlAT|ON 
A 

- 5 du coea 
- 5 du CREEGIM 
- Président du COEB 
- Président du CREEGIM \ 

- Délégué de la province 
_ 

de Québec 

CONSEIL ExE'cuTn= 

PLANIFICATEURS 

I I 7 
ANIMATION GfiOUPE ’COM|TE’S 
SOCMLE D’ETUDES D’EVALUAT|ON 

F I l W--— ~ - 

>7 Agriculture 
A530- C . Rensei_ S9Ci.0- E_con‘o- B_io- Péche 
ciations dggétfg gnemems Ioggques miques physiques same 7 ' 

” 
6 Touris_me 

Foréts . 

lndustrie 
Education 
Commerce et transports 
Loisirs 

Schéma 7. BAEQ,juiIlet 1963 aseptembre 1964,.
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Au cours de la premiere étape, les organisateurs ont 
regroupé les dirigeants d'organismes existants et d'a_utres 
personnes compétentes pour former de nouveaux comités 
locaux. lls avaient jugé l_es structures précédentes inaptes 
a prendre en charge le travail des com_ités; le travail 

consjistait a informer et 5 convaincre la population qu’une 
rec_herche était nécessaire avant l'e’xécution de projets 
précis. Au méme moment, on a mi_s en application 'un 
programme deformation des citoyens en vue de les fai_re 
assumer des roles de dirigeants. 

On a lancé, au printemps de 1964, u_ne série radio’- 
phohique et un communiqué_ hebd_omadai_re, dans le 

dessein de donner des nouvelles des comités locaux et des
' 

sujets actuel_s débattus pendant leurfs reunions. En méme 
temps que l'on faisait cet effort pour informer les citoyens, 
on distribuait 220,000 questionnaires pour évaluer la 

situation de la main—d’oeu’vre. C'est ainsi que les comités 
locaux et le public se sont initiés 5 la recherche. 

On a divisé les comités locaux en sous-comités suivant 
les secteurs d’activit_é les plus importants de chaque 
localité. Le comité local assjimilait les informations tou- 
chant aux aspirations du public que les sous—cor_n_ités’ Iui 
faisaient parvenir. Ce procédé constituait la participation 
locale a la preparation d’un plan regional. 

Des comités de zone établis a |'automne de 1964 
(schéma 80»), avaient la charge de synthétiser les travaux 
des comités locaux et de les intégrer aux rapports rédigés 
par les documentalistes du BAEQ. Les comités de zone se 
composaient de délégués des comités locaux, de 
sentants des a_ssoci_ations ou' des entreprises, ainsi que de 
fonctionnaires de l’endroit., 

A la suite de ces Afaits no_uveaux, on a entrepris Ia 

secon_de étape: celle de la consultation. Tandis que les 
structures de la participation étaient a se développer, la 

section de la recherch_e pou_rsu'iv‘ait ses propres études. On 
a ré'un‘i ces études dans un rapport intitulé «Esquisse du 
plan». Le rapport devait étre le point de concentration du 
processus de consultation. 

Cinq comités consultatifs régionaux, formés a |'autom - 

ne de 1965, comprenaient des délégués des comités de 
zone, des chefs d'entreprises touchées par |’aménage- 
ment éventuel, des directeurs d'associa‘tior-is régionales, 
des fonct_ionnaires et enfin des spécialistes du BAEQ-._ La 
téche de ces comités consistait a analyser les rapports des 
comités de zone sur l'esquisse du plan avant la rédaction 
finale. 

En tant qu'é|ément du programme de la participation 
du public, des «animateurs» spéci_al_isés a divers titres 
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étundiaient avec. les citoyens trois themes: les reactions at 

l'égard du changerfient, la comprehension du dé’velo'p’pe— 
ment planifié et |_es projets spéciaux tels que la sy|vicu'|t'u- 
re.. Les animateurs avaient recours a diverses techniques 
orientées ‘a la fois vers les besoins de la population et les 
objectifs du BAEO, y compris un dispositif des renseigne- 
ment_s utilisant la télévision, la radio et les journaux. Les 
services d'anim'ation et d'information devaient travai_|ler 
de facon complémentaire, et parallelement aux équipes de 
recherche du BAEO. Les «té|é—clubs», fondés par les 
animateurs, étaient u_n autre élément du programme; des 
émissions té|évisée_s étaient di_rigées vers les sous-comités 
d'information locale, qui discutaient a|o_rs-le sujet a |’étude A 

et corfimuniquaient leurs opinionsaux comités de zone. ll y 
avait324 télé.-clubs en 1965. 

Environ six pour cent de la population ont_ participé au 
programme d'u BAEQ: c'est un succes dans une region on‘: 
d'ha,bitude seulement deux pour cent des citoyens se 
mélaient d'affaires publiques. Une autre réussite a été la 
mise au point d’un programme d’éd'ucation pe_rm_a_nen_te. 
Un, programme destiné a éveiller le sens de la conduite des 
affaires, initiative du BAEQ, a permis la formation d’envi- 
ron 1,000 personnes; la plupart d'entre elles étaient, 
toutefois, des dirigeants de la communauté a_vant l’éta- 
blissement duprogramme. 

Un aspect négatif de |’entreprise a été l’éche_c du 
personnel du BAEO quant a la participation active du 
clergé a la premiere étape du processu_s d'a_nimation. Le 
clergé a_vait l’impre'ssion d'étre mal informé, et pourtant 
ses membres occupaient des postes de direction dans la 

' communauté. Par consequent, bon nom b're de citoyens de 
la région en voie d'aménagement sont restés insensibles 
aux, initiatives du BAEQ n'ayant. pas |’accord de l'l§glise 
pour agir_. Durant les premieres étapes du plan de 
développement, il s'es_t produit un affaissement au niveau 
de l'information, faiblesse résultant de |'incapacité de la 
population d'éta blir un,e.d,istinc't_i_or§'i claire entre le BAEO en 
tant q'u’organ'isme soutenu par Ie gouvernement mais 
organisme responsable du développeme_n_t local, e't 

l'AR DA comme levier politique de l'état. Dans cette région 
du Québec, le gouvernement est considéré comme un 
agent d’assistance sociale; et-, comme les citoyens assimi- 
la'iefnt' let BAEQ»a l’Etat, un grand nombre d'e’ntre eux ont 
semblé peu intéres'sés- aux objectifs que les équipes du . 

BAEQ leur proposaient et voulaient atteindre avec eux. 

Finalement, -sauf pour les programmes d’éducation- 
permanente et de formation des dirigeants, les _résu|tats 
obtenus, par suite de l'app|ication du vaste processus de la 
participation, ne sont pas concluants. Les deux raisons 
principales de cet état des choses_ sont la definition 

mediocre que le BAEQ a donnée au role du p|ani_ficateur et 
les buts trop ambitieux poursuivis.
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Industrie Phénoménes régionaux 

Foréts 
A 

Main-‘d’oeuvre 

Transports 

Schéma 8. BAEQ, se'ptembre1964 éjuin 1966.
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coMrré D'AMéLlORAT|ON DE L'lLE DE FOGO 
(TERRE-NEUVE) 

L'ile de Fogo, d'une superficie de 1 10 milles carrés, 
est située au large de la cote nord —est de Terre—Neuve. Les 
5,000 citoyens vivent surtout de péche, dans de petits 
villages quijalonnent le littoral. La situation désespérée de 
|'économie et l'état des services publics de l'ile ont amené 
ujn groupe de citoyens a former le comité d ’amélioration de 
Vile de Fogo pour procurer a la population certains 
avantages, tels qu'un meilleur réseau routier et l'établis- 
sement d'une coopérative de pécheurs. 

Un nouveau curé et l’arrivée d'un délégué de l’éduca- 
tion permanente de |’Université Memorial ont servi 
d'inspiration aux citoyens pour former le comité. D’autres 
membres du clergé de |’i|e se sont engages a faire de la 
publicité pour |'exécution d'un projet autonome de 
développement. 

Ce n'est pas le comité qui a concu la participation 
directe de |’ensemble de la population. Le comité lul- 
méme constituait un effort original de la part des citoyens 
intéressés a l'amélioration des choses. Les citoyens 
cherchaient a jouer le role de représentants. Pour‘intéres- 
s'e'r la population et la tenir au courant, ils ont publié des 
bulletins d'iin‘forr_r'1at_ion-, des communiqués destjnés aux 
journaux et a la radio sur divers problémes, et ont organisé 
des conférences pour les pécheurs. 

Le comité d'amélioration s’est donné pour téche de 
cerner les problémes, de trouver des solutions probables et 
d'exécuter un certain nombre de projets.. ll n.’avait ni 
l'appu'i général des insulaires ni la reconnaissance du 
gouvernement provincia|_ comme organisme représer_i_tatif, 

Le comité d'amélioration a réussi dans certaines de ses 
entreprises. ll a vu a l'amélioration d'une grande route et a 
doté I"-ile d'une station radiophonique établie sur un 
bateau-. ll a aussi procure aux citoyens Ies services d'un 
médecin. Un progra_mme d'éduc,atio,n permanente a été 
mis en oeuvre au niveau universitaire. On a amélioré le 
réseau routier de l'ile, et l'on a obtenu une remise fédérale 
sur les taxes percues au titre des véhicules motorisés. 

Néanmoins, le comité n’avait:pas assez d'autorité pour 
exercer une influence sur le gouivernement provincial, de 
maniére a empécher la cession, a une entreprise étra,ngé.- 
re, de l'usine de traitement du poisson de Seldom. L'usine

_ 

devait servir de point de départ a la formation d'une 
cooperative dont le role économique, est_i_ma_it le comité, 
serait important vu Ies besoins de la communa_uté. 

Le comité a éloigné un grand nombre de personnes 2: 
cause de son caractére ex_clusif;. Par consequent, la 
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population ne considérait pas comrfie légitime le t_rava_il du 
représentant de |’expansion. ll est inté_ressa,n_t de remar- 
quer que trente-ci,nq~pour cent des chefs de ménage 
interrogés au cours d'une enquéte n'avaient jamais 
entendu parler du comité d'amélioration-de |'ile de Fogo. 

CONSEIL REGIONAL o(AMI1:NAeEMENT ou 
NORD-OUEST (CRANO). NOUVEAU-BRUNSWICK 

L'entreprisecomprend le comté de Madawaska, la ville 
de G_ran_d Falls et_ la paroisse de Drummond-, soit une 
superficie de 1,800 milles carrés et une population de 
45,000 personnes, dont cinquante-cinq pour cent sont 
de la classe rurale et quarante-cinq pour cent, de la classe 
urbaine. Les citoyens y ont une scolarité peu élevée et leurs 
premieres sources de revenus proviennent de |'agricu|tu- 
re, des produits forestiers et du tourisme. 

Le principal objectif de l’entreprise était |'élévation du 
niveau économique et social du secteur, ‘la concentration 
des efforts deva'nt.s'effectuer en sept directions: l’éduca- 
tion, la sylviculture, l'agricu:ltu,re, la n_'1ai_n-d’oeuvre, 
|'industrie, le tourisme et |'artisanat. Le CRANO est un 
organisme privé, sans buts lucratifs, et financé par ARDA 
ainsi que par les municipalités et les organismes privés. 

On a établi dix-huit comités dans la région, chacun 
représentant une paroisse. Chaque comité nomme deux 
délégués au conseil régional. La représentation au conseil 
comprend aussi deux membres du conseil municipal 
d’Edmundston, un du conseil m_un_icipa| de Grand Falls, un - 

du conseil municipal de Saint-Léonard et un du college 
Saint-Louis. Le conseil régional élit vingt et un adminis- 
trateurs parmj ses membres, et ces administrateurs élisent 
5 Ieur tour le conseil exécutif. 

Les sous-comités sectoriels de la paroisse (agriculture, 
sylviculture, tourisme, éducation, travail, artisanat, indus- 
trie) ont recu des guides d’ét’ude pour compléter et 
expédier au bureau régional du CRANO oi‘: ils étaient 
refondus en un inventai_re de l’ensem ble des ressources de 
la région, 

On a formulé des propositions destinées aux adminis- 
trateurs sur les projets, la nature des besoins, l’analyse des 
problemes, la presentation des solutions et les mécanis- 
mes du plan. 

Les animateurs sociaux ont convoqué des réunipns et 
lance des appels au public. La présence des animateurs 
sociaux dans la com_munaut_e, _en tant qu’observateurs 
actifs, a servi a faire connaitre Ies influences locales, de 
méme que les personnes qui avaient des opinions a 
exprimer et des renseignements a commuhiquer.
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Cet effort de la part des citoyens a valu a |'entreprise la 
reconnaissance du gouvernement provincial et, par suite, 
|’octroi de crédits ainsi que les services d’un fonctionnaire 
du développement régional. On a dressé l'inventaire des 
ressources humaines et naturelles, ce qui a sensibilisé Ies 
citoyens au'x possibilités dela région. On a mis en route un 
programme d'éd_ucation permanente. 

Ma|heureusement,4des difficultés budgétaireset poli- 
t_iques ont amené le CRANO a laisser tomber la majeure 
partie des programmes. »L'unique projet qui ait résisté aux 
difficultés est le relogement de plusieurs familles, seule 
entreprise pour laquelle le CRANO ait obtenu des crédits 
apres avoir consenti de travailler avec le ministére 
provincial de |'Agriculture et du Développement rural. 

Bien qu'au départ l'attitude du public envers le 

CRANO a_it été trés favorable, l'ent_reprise a fini pa_r 

décourager Ies citoyens en raison du manque de résultats 
probants. Comme le BAEO, le CRANO était trop ambitieux 
et n’avait pas de projets a court terme dont les résultats 
auraient entretenu |'int_érét de l_a population et stimulé sa 
participation. - 

CONSEIL REGIONAL D'AMENAGEMENT DU 
NORD DU NOUVEAU-BRUNSWICK (CRAN) ET 
NORTHERN REGIONAL DEVELOPMENT 

COUNCIL (NRDC) 

Le nord-est du Nouveau-Brunswick et plus spécia|e- 
ment Ies circonscriptions de Restigouche, de Gloucester et 
une partie de celle de Northumberland constituent la 

région en voie d’aménagement. La péche y est l’activité 
économique fondamentale; pour la majorité, i_| s’agi_t d’un 
niveau économique de subsistance. Les fonctionnaires 
provinciaux de l'ARDA Ont dressé un plan de développe- 
ment économique et social pour la région. Dans le réle 
confié aux comités Iocaux en vue d'activer le développe- 
ment et d ‘exéc_uter le programme, on a mis |’accent su_r le 
plan. On a établi le CRAN et le NRDC en 1964 et 
en 1965, respectivement, pour faire valoir le programme 
de.l’ARDA dans la région (schéma 9). Le CRAN s’occ'upait 
de l_a population de langue francaise et Ie NRDC de la 

population de langue a_nglaise. 

On a eu recours aux comités Iocaux pour informer le 
public, faire naitre des idées nouvelles et des méthodes 
d'exéc_ution, servir de lien entre les exécuteurs et la’ 

population, aider a |’exécution des projets, faire de la 

pu_b|icité, recruter du personnel de soutien et du personnel 
administratif, participer au processus d 'évaluation, bref on 
s'en est remis aux comités comme a un «véritable conseil 
du peuple». 

Les comités Iocaux ont recueilli Ies donnéesisociales et 
économiques et Ont cherché 5 intéresser le public a 
l'entreprise. Les citoyens ont pris part a des colloques 
organises pour cerner Ies problemes et les besoins Iocaux, 
trouver Ies méthodes de solution et développer, tou'jour's 
sur le plan local, le sens de la conduite des affaires 
publiques. On a communiqué Ies recommandations aux 
comités de zone qui Ont soumis des propositions au comité 
de coordination. Le conseil d'administration comprenait 
trois personnes intéressées, neuf délégués d'organismes 
régionaux et douze représentants des comités Iocaux de 
l'ARDA. 

On ne saurait dire beaucoup de choses de ce mouve— 
ment massif d'u'ne région, excepté de certains rapports sur 
les problémes Iocaux, Méme si 2,000 personnes repré- 
sentant deux groupes linguistiques et plus de trente co_m- 
munautés ont travaillé ensemble, il semblait y avoir un 
manque d’enthousiasme sincere a |'égard du but de 
l’entreprise(1970). 

Bien que la structure pour la participation/du public ait 
existé, Ies citoyens Vne semblaient pas enthousiastes au 
sujet de la participation. On s'est demandé s_i cela était 
attribuable a un manque deferveur, ou si les représentants 
de la population s’occupa’ient d'aut‘res intéréts. Des 
difficultés financiéres jointes a des divergences internes et 
a des luttes pour le pouvoir Ont géné |'opération CRAN— \» 

NRDC. 

LAC DES ciaonss 

Le secteur d'am‘énagement est la réserve des Chemu- 
howin (Cris), située au lac des Cédres, 55 milles au sud- 
ouest de Le Pas, au Manitoba; environ 388 personnes y 
vivaient sur une superficie de 6,000 acres. La principale 
source de revenus était le commerce du poisson; il y avait 
aussi beaucoup de trappeurs, de chasseurs et de forestiers. 

Le gouvernement du Manitoba a voulu entreprendre 
d'importants travaux hydro-électriques a |’embouchu_re 
de la Saskatchewan, au lac Winnipeg, pres de Grand 
Rapids. Une des conséquences de |’entrepri'se a été 
l’inondation de la réserve et le besoin de reloger Ies 
autochtones qui y vivaient. On a confié, en 1961, la 

responsabilité du relogement 5 un groupe d’administra- 
teurs gouvernementaux chevronnés, le Forebay Commit- 
tee (commission Forebay). 

La commission a fait part de ses intentions a la 

communauté en 1962 dans une let-tre sur le projet de 
relogement. Le Provincial Community Development Ser- 
vices (services provinciaux de développement des com-
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COMMISSION PROVINCIALE ARDA 

COM:-Tié DE COORDINATION 

CONSEAILS EVXECUTIFSO DE- 
COORDINATION DE CRAN, NRDC ET ARDA 

Conseillers exécutifs ( 9) 

Conseil d'adm,in_istjration (24) 

Conseil. régional (24) Cornités 
régionaux 
sectoriels 

5 Comités de zone 

Comités ARDA (locaux) 
K 

Schéma 9; 

munautés) a entrepris une étude préliminaire sur Ies 
Chemuhowin avant que les autochtones ne soient offi- 
ciellement déplacés en 1964. L"étude a tenu ..corf1pte 
beaucoup plus des aspects économiques que des aspe_cts 
sociaux de la question. On ne s'était pas penché en 
apparence sur le phénoméne de la participation du public 
avant que le probléme du ehoixo d’un nouvel endroit ne soit 
poséen "1963. 

1.8 

NRDC 

COn_sei||'ers exécutifs (9) 

Conseil d"administratiOn(26) 

Conseil regional Comités 
régionaux 
sectoriels 

2 Comités de zone 

Comités ARDA (locaux) 
CRAN et NR_DC;. 

Un comité local s’est chargé du chooix dlu lieu de 
relogement. La commission Forebay présumait que ies 
délégués régionaux reflétaient I'attitude et les préférences - 

dela communauté autochtone. Or, il n’en était pas ainsi. ll 

en a résulté des n_1.a_le_nten_dus et de |’amertume. On a 
_ 
convoqué une _réunion pour expliquer les faits :1) la 
population, mais la barriére des Iangues n'a fait qu’ajouter 
aux ma‘__|enptendus.



Pendant l’Vhiver‘, lecomité local ainsi que des délégués 
de l'Hydro-Manitoba et de la commission Forebay ont 
visité onze emplacements possibles_. On a choisj Easter- 
ville, doté d’un bon havre; le nouvel endroit ressem blait 5 
l’ancien, et il était possible d'atteindre par la route les 
agglomérations importantes. 

Le choix d’un lieu en hiver rendait tres difficile 

|’éva|uati_on des possibilités. Plusieurs intéressés ont eu 
l'impression que |’Hyd_ro-Mani_toba les avait poussés a 
accepter Easterville. 

Le nouvel endroit, peu propice a la chasse, était 

dépourvu de bons péturages, et u_n barrage de construc- 
tion toute récente entrainait |'inondation des a_nciens 
terrains privant ainsi les citoyens d’une source de prestige 
et de per's‘onne|'|e. La perte de Ieurs sources 
d'a|imentation lesa rendus dépendants de la nouvelle 
coopérative. Puisque la derniere ne faisait pas de crédlit, la 
ra_ncoeur a eu tendance a augmenter. 

La perte des anciennes sources d'a_limentatio_n et de 
prestige avait g'ra'vement perturbé Easterville. L'intégra— 
tion sociale des autochtones et des Métis n’est plus 
manifestée, depuis qu’i|s se regardent les uns les autres 
comme des souffre-douleur. De plus, la consommation de 
spiritueux a augmenté considérablement; |’a|coolisme a 
été un signe de désintégration collective et de tension 
personnelle. 

PLAN D’AMENAGEM_ENT DE LA REGION DE 
MACTAQUAC 

La région susceptible de développement se trouve 
dans la vallée de la Saint—Jean, au-dessus de Fredericton, 
au Nouveau-Brunswick. Elle consiste en onze paroisses, 
dont la population était de 100,200 personnes en 1961 . 

En général, le niveau d’instruction publique yr est peu 
' élevéz plus de soixante-dix' pour cent des citoyens ayant 
plus de quatorze ans n’auraient pas recu deformation en 
régle. Soixante—de’u'x pour cent de la population occuxpent 
des emplois soit a Fredericton,soit prés de Woodstock ou 
de Bu||er's Corners; le reste s'emp|oie surtout a l’agricul- 
ture et a la sylviculture. 

La nécessité d’un organisme qui se chargerait du 
développement régional a amené, le 3 avril 1965, la 

promulgation de la Loi d'entreprise pour |'améliora'tion 
co,mmu,na,utaire (EAC). En jui_n 1965, le gouvernement 
provincial a désigné Ie Mactaquac comme territoire de 
développement régional en vertu de |'EAC, et ‘comme 
secteur ou l’entre_prise assumderait la responsabilité de 
coordonner, d'exécuter et d’administre'r un plan de 
développement régional. 

La participation du public ne s'est manifestée qu’au>_< 
derniers stades de la planifioation et aux premieres étapes
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de la mise en oeuvre. ‘Les citoyens ont épaulé les 

planificateurs dans la cueillette des données économiques 
et sociologiques. Un programme d’information et d‘édu— 
cation a été mis en route apres |'éta blissement du plan; les 
travailleurs de |'expansion et_ les conseillers en relogement 
ofit gardé le contact avec les comités de citoyens. 
Toutefois, les citoyens n'ont contribué en aucune fagon au 
développement du plan. Le public n'était pas représenté 
au sein des structures administratives. 

Conformément au plan, on a construit le barrage de 
Mactaquac; les eauxpse sont répandues; un réservoir s'est 
formé; et, I'on a commencé‘ la construction de la ville- 
modéle de Nackawic. ll n'y a eu manifestement pas de vive 
opposition aux travaux, bien que cela he signifie pas que la , 

population y ait consenti d’em blée. 

Peu de réact_ion__s positives ne sont apparues 5 l’égard 
de l'entreprise; souvent on distjnguait ent_re sa valeur 
éventuelle pour la région et son effet particulier sur les 
i_ndividus. ‘ 

ll y a eu de la méfiance vis-a-vis de l'entreprise et de 
ses répondants, parce que la population ne se faisait pas 
une idée juste du projet, si bien que la con,fus_i,on et 
|’ahurissement se sont changés en hostilité sourde. Les 
normes cul_turel:les, semble-t-il, empéchaient les citoyens 
de protester avec plus de véhémence; a en juger superfi- 
ciellement, il semble que la résignation traditionnelle y 
avaitjoué. 

Dans cette région, on a souvent observé com_me une 
inaptitude des citoyens 5 considérer |'Etat comme une 
force positive au point de vue social; ils s'en tenaient aux 
notions de «ils» et de «nous», et le fait que 'l'une et |’aut‘re 
aient pu avoir quelque chose en commun leur sembla_it 
‘inconcevable. Les citoyens s'en remettaient d'abord a 
Ieurs proches parents et, en second lieu, a la population _ 

villageoise; ils n'épro'uvaie'nt ainsi aucun enthousiasme 5 
|'idée de participer a des entreprises de grande enver'gur'e. 

Les planificateurs de Mactaquac ont négligé de faire 
comprendre, avant Ie début des travaux, les buts et les 
objectifs de l'entreprise, au mo‘y'en d’un programme 
d’information et d'éducation. 

Une grave question se pose: était-il nécessaire de 
construire le barrage a cet endroit particulier en inondant 
de vieilles exploitations agricoles familiales et de bonnes 
terres arables que I'on ne pouvait remplacer? Les recher- 
ches ont indiqué que I'on n'avait étudié que peu d'autres 
solutions possibles, qui n’auraient peut-étre pas été si 

onéreuses du point de vue social.
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BASSIN DU BRANDYWINE (PENNSYLVANIE) 

La région en question comprend la ramification 
supérieure orientale du cours du Brandywine, et elle 
regroupe des territoires appartenant a huit comtés; sa 
population 4,500 personnes et sa superficie, de 
37 milles carrés. C’est un secteur fondamentalement 
rural, ou l'on trouve néanmoins deux sortes d'industrie (la 
tran_sformation du papierr et la fabrication de piliers pour 
clétures de fer). La pollution par déchets industriels, 
humainsetanimauxyest manifeste. 

La vallée se trouve co’mprise dans |_a grande banlieue 
de Philadelphie. Or, pour permettre la croissance immi- 
nente des faubourgs sans porter atteinte a la beauté de la 
nature et a la qualité de l'eau, la Chester County Water 
Ressources Authority (administration des ressources en 
eau du comté de Chester — ARCC) a confié a I’/nstitute for 
Environmental Studies of the University of Pennsylvania 
(institut des études-écologiques de l'Université de Penn- 
sylvanie) le soin de.m‘ettre au point un plan d'aménage— 
ment de l'ensemble du bassin. 

Tandis que les experts complétaient les dossiers sur le 
Brandywine, le's auteurs du rapport techniq'ue.et du plan 
préliminaire se sont avisés de |’ex_ist_ence de la population. 
On a entrepris une étude détaillée sur |'attitude de la 

population. L'étude a indiqué que les citoyens étaient 
soucieux de la beauté du paysage et de la qualité de l'eau, 
qu'i|s estimaient fort l'indépendance du propriétaire et se 
méfiaient de l’intervention gouvernementale. 

Malgré la nomination de deux citoyens par comté pour 
servir de lien entre la population et l'ARCC, |’assistance 
peu nom breuse aux réunions publiques a démontré la 

grande indifférence avec laquelle le plan était d'abord 
accueilli. Pu_is l’antipathie s'est généralisée-, et on a formé 
le Chester County Freeho/ders (a_ssociation des propriétai - 

res fonciers de Chester) pour com battre le plan. A cause de 
ceci, on a vu le plan d'ensemb|e rejeté au cours d'u‘ne série 
de réunions publiques tenu‘es~ en 1 967 et en 1968. 

En 1968, la population a con_stitué une commission de 
planification de quatorze mem bres. La commission était 
chargée de trouver de bonnes solutions de remplacement 
et d'apporter des modifications au plan original; au lieu de 
services fonciers en matiére - de conservation, elle a 

. recommandé de procéder par ordonnances locales. 
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LTARCC a accepté les changements, si bien qu'u'n plan 
revisé est en cours d'exécution. 

Le conflit q'ui a'vait surgi du plan d"'ensemb|e des 
experts aurait pu ét_re. évité. Tout d'abord, les planifica- 
teurs n'ont pas fait une enquéte suffisante surr|'a'rriére— 
plan des faits su'rv'en'us récemment dans le bassin. L'étude 
psychologique indiquait que les citoyens détestaient les 
interventions gouvernementales, et pourtant l'on s'était 
trés peu soucié de connaitre les raisons de cette attitude. 
On a découvert trop tar'd qu"i|s avaient vécu de mauvaises 
expériences relativement a deseentreprises de controle des 
inondations, et d'installation d'o|éoducs et de lignes a 
haute tension; les autorités avaient dans ces derniers cas 
invoqué un vieux droit (un décret pou_r cont_rai_ndre les 
citoyens :3 vendre leurs terres), sans beaucoup d’égards 
aux attitudes etaux intéréts Iocaux. Dans Ie plan d’am'éna- 
lgement du Brandywine, on se proposait de recourir a ce 
mandat si les exploitants agricoles refusaien_t de vendre 
leurs services fonciers. Si l'on considere |’importance que 
les citoyens attachaient a l'indépendance des propriétaires 
fonciers, il n'y a guére lieu de s'étonner qu'i'|s aient réagi 
avec tant_d’hostil_ité. 

On nr"a trés peu informé la population des événements 
fut_urs dans l_e processus de la planification et de la mise en 
oeuvre du plan. Apres une seconde série de réunions] 
infructueuses, on a publié une brochure pour expliquer le 
pla_n-, cherchant ainsi a rectifier la situation mais t_rop tard. 
Les rumeurs se renforcaient, les citoyens croyaient qu'on 
les bousculait. lls étaient vexés du fait que des «intellec- 
tuels» et des intr‘us leur disent quoi faire de leurs terres; ils
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avaient l’i_mpression que l'on voulait les «faire voter en 
vitesse», les «traiter d’un air protecteur» et les «sermon- 
ner». lls soupconnaient l'ARCC de conspirer pour l'acca— 
parement des terres.
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Finalement, on a présenté le plan définitif aux citoyens" 
du bassin du Brandywine. lls n’étaient pas i_ntervenus 
dans l‘é|aboration des objectifs et des moyens du proces- 
sus de la planification, ni dans aucune espéce d’éva|uation 
ou leurs réactions auraient pu étre intégréeseau plan. lls ont 
été mis devant le «fait accompli» sans solutions de 
remplacement. Bien que le plan Brandywi_ne pujsse étre 
techniquement réalisable, il est, au point de we de la 

participation du public, u'n exemple frappant de bonnes 
intentions" mais de préparateion et de planificat_ion 
insuffisantes.



CHAPITBE 2 

Bréve analyse de l'étude des cas 

La réussite ou |'échec des programmes de la participa- 
tion du public, examinés dans l'étude des cas, peut fournir 
des renseignements valables pour |'éta blissement des 
futurs programmes de la planification. On pouvait prévoir 
que les facteurs suivants détermineraient dans quelque 
mesure le succés de chaque expérience étudiée: Ies 
sources de |’initiative de.|'entreprise, la structure adminis- 
trative, la participation du public comme facteur d’organi- 
sation, |’opportunité, Ies mécanismes et I’app‘ort de la 

participation du public. 

Pour faciliter la comparaison entre les cas quant 2‘: ces 
facteurs, on a divisé Ies expériences en deux groupes: 
celles qui ont réussi et celles qui ont échoué. L_e seul critére 
qu'on a utilisé est le suivants les planificateurs ont-ils 
atteint Ieur objectif pour la participation du public? Les 
entreprises dont Ies buts ont été atteints sont»: 'l’e'tude de 
|'estuaire du Delaware, la comgmission de protection du 
bassin versant du district de Muskingham, Ie plan 
d'aménage'ment du bassin du Susquehanna, le plan 
d'affermisser'nent des terres de la Frise et la Tennessee 
Va/IeyAuthority. 

SOURCES DE L’|_N ITIATIVE 

Dans le cas des cinq entreprises qui ont réussi, ce sont 
l’administration publique locale et |’Etat qui ont pris 
l'initiative. Chez celles qui ont échoué, la gamme des 
initiatives va de l’effort de groupes strictement locaux (ile 
de Eogo) jusqu'aux accords fédéraux—provinciaux (BAEO). 
Ainsi ne trou’ve—t-on qu’une différence peu appréciable 
entre les entreprises qui ont réussi et celles qui ont moins 

_ 
bien réussi au point de vue des sou_rces de |'initiative. Cela 
est surprenant, vu que selon la théorie du progrés des 
communautés on pourrait s’attendre que le succés d’une 
entreprise dépende da’v’an'tage de |'initiative locale ou 
régionale. 

LA STRUCTU RE‘ ADMINISTRATIVE 

Les structures administratives sont larges dans tous les 
cas a |'exception de trois: la TVA, le Mactaquac et le lac des 

Cédres. Le terme «larges» est employé ici dans un sens 
epassablement léche et se rapporte en principe a trois 

choses: 

(a) une structure dans Iaquelle il y a relativement peu 
de paliers h_iérarchi_ques entre le public et le niveau 
décision —— planification, 

c 
I
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(b) une structure qui entraine Ies divers rouages du 
gouvernement intéressé et qui comprend des 
représentantsdu public, et 

(c) une structure organiquement léche, a s_urveillan_ce 
minimale, qui insiste sur la représentation et les 
échanges de communications et de réactions. 

Dans l’entreprise du lac des Cedres, Ies autochtones 
étaient r'ep_résefités par leur chef a la commission Forebay; 
l'Hydro-Manitoba a cependant maintenu u_n contréle 
administratif étroit. En ce qui touche l’entreprise de 
Mactaquac, on a fait trés peu d'efforts pour engager Ies 
représentants de la population dans le processus de la 

planification. La TVA avait une structure administrative 
complexe ou le niveau de la décision effective était éloigné 
des réactions du public. On a fait davantage appel au 
public au stade de |'exécution. 

En regard aux structures administratives assez larges 
de la majorité des programmes, qu'ils aient réussi ou non, 
on peut conclure que le facteur struc't'ur'e 'n'a pas déterminé 
le succés des plans de la par-ticipatiogn du public. 

LA PARTICIPATION DU PUBLIC COMME 
FACITEIUR D’ORGANlSATION 

La plupart des programmes qui ont été menés 5 bien, a 
|'exception de la TVA, tout comme plusieurs entreprises 
malheureuses (BAEQ-, ile de Fogo, CRANO-, 'CRAAN-I 
NRDC), avaient un apport considérable du public a un 
niveau passablement élevé de |’organisation hiérarchique 
de la planification. De plus, il sem ble que ce facteur ne soit 
pas déterminant dans le succés ou |’échec des program- 
mes de participation.
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OPPORTUNIT-E’ DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Les entreprises qui ont réussi, puis le BAEQ, le CRANO 
et Ie CRAN-NRDC ont tous cherché a intéresser tét la 

population a Ieur plan respectif, ainsi qufa entretenir cet 
intérét. La participat_ion du publ_ic n’est pas significative si 
|'on a recours a -sa collaboration uniquement Iorsque Ies 
occasions d'effectuer des changements réels sont révo— 
Iujes; c’es't la une des faiblesses principales des program- 
mes qui ont échoué. 

MECANISMES ET APPORT DE LA PA_RTICIPATIO.N 
DU PUBLIC 

Une correlation existe entre Ies genres de collaboration 
et les mécanismes qui Ies suscitent. Par exemple, si la 

population collabore a la cueillette des informations.socio— 
économiques et a la prépa ration des dossiers rét_rospectif_s, 
tel a été le cas au CRANO, Tau CRAN —NFi’DC et au BAEQ, 
elle est engagée au premier chef dans un réle informatif et 
éducatif-. D'une maniére généra|_e, il s'agit_ l‘a d’i_nfo_rmation 
la sens unique, quoique ce courant puisse étre modifié de 
facon a devenir a deux sens, si l’on integre Ies réactions 
populaires a l'ensemb|e du dispositif. La plupart des 
mécanismes auxquels ont eu recours Ies entreprises 
malheureuses étaient des efforts de communication a sens 
'u'niq‘ue,- excepté au BAEQ. Les groupes de travailet les 
comités d'ét‘ude s’emp|oyaient a réunir Ies informations 
pour le compte des planificateurs et de ceux qui prenaient 
Ies décisions, mais le «dialogue» entre les deux parties 
était presque inexistant. Au surplus, le comité d'améliora- 
tion de l'ile de Fogo, le CRANO et |'organisation du 
.Brandywine ont convoqué .des reunions et audiences 
publiques. Celles—ci étaient également: des mécanismes 

* de communication :3 sens unique, ou le courant s'établis- 
sait a partir du public vefs les planificateursf Ies réactions 
dem_eu,raie_nttréslimjtées. ' 

D’autre part, Ia fréquence des rapports entre les 

éléments du public et les planificateurs par la voie de la 
représentation au sein des conseils, comme par l'in'termé- 
diaire des comités consultatifs, Ies réunions particulieres et 
publiques ont favorisé la réussite des entreprises. La 
communication des renseignements était continuelle, et 
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elle était destinée a servir de com plément aux mécanismes 
‘déja mentionnés. Ainsi dans Ies entreprises qui ont eu d_u 
succés, la population avait |’occasion d'agir effectivement, 
en suggérant, par exemple, des modifications ou des 
solutions de remplacement aux plans proposés, et cela aux 

l étapes les plus opportunes du processus de planificatjon-.— 

On va maintenant considérer un autre point ,d'une 
extréme importance. Les planificateurs doivent se rensei- 
gner‘ sur les hypotheses et accepter celles, implicites ou 
explicites, qui apparaissent dans l’exécution d’un pro- 
gramme de participation. lls doivent définir avec soin Ieur 
propre réle e't- leurs attentes relativement a la participation 
du public-, et rester souples naéanmoins pour répondre a'u_x 
désirs et aux suggestions de la population. Le BAEQ est le 
principal exemple d’un bon programme qui a flanché a 
cause de ces imperfections’: u‘n conflit d'administration 
interne et |’image ambigué qui s'off,rait au public ne 
favorisaientguére la confiance de ce dernier en un plan 
d'amélio'ration des conditions socio-économiques. En 
outre, il faut donner a |_a population un centre bien précis 
d’intérét qui canalise son énergie. Par exemple, .é |’inté- 
rieur d’un plan d'en‘semb|e de gestion des eaux, Ies 
p|a_ni:fic'ateurs doivent esquisser et proposer des normes de 
la qualité des eaux, ainsi que les objectifs pour chacu_n des 
secteurs du bassin, comme premier" pas décisif en vue de 
susciter la discussion et |'appré‘ciation critique chez la 

population et ses représentants. 

ll faut aussi envisager |’éventualité de différends entre 
le public et Ies planificateurs; ce n’est pas la uine chose a 
négliger, et ce n’est pas un probleme que l'on peut 
supprimer ou masquer d’une couche de vernis de re|atio_ns 
pu bliques. Des rapportsmutuels significatifs et le dialogue 
entre les deux parties, tout au long du processus de la 
pla_n_i_ficat_ion, résoudront le différend, permettront Ies 

compromis et inspireront un accord général sur les plans 
de gestion des eaux.

’ 

En somme, cette analyse aura isolé deux facteurs 
d'importance capitale dans l'étabIissement d’un pro- 
gramme efficace pour la participation du public: l’intérét 
suscité tot et entretenu par la suite, puis u_ne communica- 
tion a‘ deux sens entre les plan ificateurs et:|e public.



Cl-lAPlTRE 3 

Techniques de la participation du public _« 

Au cours des dernieres aannéeis, on_ a dit et on a écrit 
beaucoup de choses sur le «pourquoi» de la _par.ticipation 
du public. La pluypart des planificateurs et de ceux qui 
prennent Ies decisions ont a cet égard des con_vict'ions si 
profondes, que les declarations su_r |'intégration de la 

participation du public au processus de la plan_i_fi_cation sont 
devenues aussi communes que la maternité et les tartes 
aux pommes. Mais le «comment» donne lieu a beaucoup 
de déceptions.. On examinera ici, a ce sujet, Ies divers 

moyens dont on dispose. Tout d'abord, uncertain nom bre 
de techniques et de _mécanis‘mes:’seront discutés, puis l’on 
fera des recommendations quant a leu'r‘s rapports avec les 
diverses étapes du processus de la pJa_n ification. 

DIRECTION DES PROJETS SUR LE PLAN LOCAL 

Si le. programme américain de la «guerre a la pauvre'— 
té» s’-était davantage attache a reconnaitre et a encoura- 
ger l_'initiative régionale, si l’on avait alors fait confiance 
aux citoyens et que l’on, efit respecté leur avis, bien des 
.difficu|té‘s, qui dans la suite ont surgi de l'ef_'fort en vue 
d'i,nt,éresser la population, auraient p.u étre évitées. ll faut 
espérer que les sp,éc,ia[is”tes actuels et futurs de la gestion 
des eaux tiendront compte de cette constatation avant 
d’app|iq‘uer leur plan a quelque bassin que ce so_it;. 

Au fond, i_l y a_ deux‘m'aniéres de reconnaitre |'autorité 
sur le plan local: par le renom et par la participation. Dans 
le premier cas, on demande 2: une commission d'exper-ts 
de la région de dresser une |is_te des pe,rso'n_ne's bien 
renseignées au niveau local. Ces dernieres sont ensuite 
interrogées, et on leur demande qui elles choisiraient pour 
diriger |’act_ivi,té d_ans tel ou tel domaine, par exemple, Ies‘ 
questions hyd rauliques. Elles choisiront aussi ceux qu ’e||es 
d_ési_rent comme collaborateurs immédiats d_es di_ri_geants. 
Ces dém_arches peu'v'en't prendre au départ la forme d'une 
enquéte plutét que celle du ‘recours a tune commission. 
Une autre méthode est la «t_ech,niq'u_e de la boule de 
nejge». On demande a des membres de la co_mr_'nun_au'té 
quels sont Ies di,rigea”nt_s locaux, et ceux parmi ces derniers 
dont le nom revient le plus souvent sont désignés comme 
chefs. 

L‘
’ 

Ouant au procédé de reconnvaaissance pa_r la participa- 
tion, il comporte un. examen ‘des questions et des 

programmes révolus, qui p'ermet.d’identifier Ies dir.ig_ea‘nts 
principaux. On fa_it aussi une revue des journaux pour 
résumer Ies principaux programmes et les principes 
auxquels les citoyens ont eun recours pendant Ies cinq 
dernieres a,n_née's. On accordera une attention particuliere 
aux projets hydrauliqvues. Les dirigeants principaux sont 
alors interviewés: on Ies interroge notamment sur les 

personnes qui ont pu s'engager dans le mouvement 
général et dont Ies noms n’ont pas été mentionnés ju_sque- 
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la. Au‘ reste, on demande au_x organismes locaux de faire 
une _|iste de leu‘rs' secteurs d’activité et des membres du 
personnel dirigeant des cinq dernieres années;. Grace a la 
com binaison des deux procédés — celui qui se fonde sur la 
renommée et celui qui évoque la pa_rtici’patio‘n '— on peut se V 

faire une idée assez claire des dirigeants locaux et des 
influenceséve_ntuel|es. 

Dans les travaux de rénovation urbaine d'e Toronto, on 
a reco'nn'u deux types de chefs. Le premier est celui qui 
habitela region depuis longtemps, s’intéress_e aux proble;- 
mes propres 5 celle-ici, mais qui dans une large mesure se 
sent impuissant 2‘: changer |_a s_it_uat_ion.e Le second type est 
efficace qu'a'nd il s’agit de stimuler l'in,térét du public{ et de 
donner aux citoyens la conviction que l’on accomplira 
quelque chose. Le premier type de chef aura beaucoup 
plus de succes quand il s’agira de fairercomprendre la 

nécessité de la collaboration. On doit consjdaérer ces faits 
lorsque l’on travafille 2: l'aménagement des ressources“ en 
e‘au au niveau de la localité. 

La principale critique que l’on peut formu_ler contre le 
fait de s"e‘n remettreia une direction déja établie, c’e_st que 
cette méthod_e pourrait bien ne pas accroitre la participa- 
tion du grandpu blic. Les citoyens influents pourraientdéja 
avoir des préventions ou un_ pfartj pris qui a la longue 
seraient défavorables au programme; par exemple, ils 

pourraient limiter le'ur participation aux secteurs t_radit_ion — 

ne|s.d'activité cornmunale. Pareille méthode tend a passer 
sous silence le besoin d'une direction nouvelile des affaires 
e't pourfait négliger de tenir compte des nouveaux groupes 
d'action soci_a,|e-.~ ll importe d 'étudie'r Ies facteurs attentive- 
ment avant de s"en rapporter sans reserve -5 |'autorité 

locale. v 

La formation d’un réseau local d’agents de liaison est 
ext_rémeme'nt utile quand il est‘que1stion d_e s_us_citer l_a
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participation du public dans le processu_s_<;le la pI_anific_a- 
tion. De tells réseaux sont constitués de citoyens capables 
d'inf|uencer l’opinion sur des sujets donnés, et qui 
peuvent servir de circuits de distribution des renseig‘ne_- 
mentsta la fois pour les planificateurs et pour le pu b|i_c. Les 
rechercehes ont dém_ont_ré que dans le bassin du Susque- 
hanna l_a population avait tendance a mettre a contribution 
les avis et declarations des «spécialistes» des eaux 
régionales, ainsi que l’opinion des dirigea_r_its locaux, 
comme points de repere d_e ses‘ appreciations touchant 
|’opportunité des divers travaux propiosés en m‘atié're de 
ressources en eau (Borton, Warner et Wenrich, 1970). 
Les planificateurs doivent continuelleririent i_n_fo_r_mer les 
agents de liaison d_u prog res des travaux et de l’avenir des 
plans afin que ceux—ci puissent jouer efficacement leur‘ 

féle. 

RENSEIGNEMENTS 

Les renseignements sur les occasions de participation 
collective et sur le genre d'effets attendus de la participa- 
tion quant a son influence sur le progrés des études», les 
recommandations et leurs réalisations, sont trés impor- 
tants po_ur déterminer un plus haut niveau d'intérét chez le 
public. C’est‘ la le premier élément essentiel d’un pro- 
gramme d'information bien défini. Deux autres considéra — 

tionsméritent d’ét_re retenues; la cjom,mu,nica_t_ion consta_n -. 
te des renseignements et la mise au point de mécanismes 
appropriés aux réactions collectives. 

ll faut souligner et explique_r le fait que la part_ic_ipa_ti,on 
du public est non seulementsouhaitable mais nécessaire. 
Oh suggére donc, lorsque la chose est possible, d"encou- 
rager les stations de télévision ou bien a rendrecompte des 
divers aspects du plan d'aménagemeVnt,- ou bien E23 réaliser 
de brefs documenutaires sur les problemes hyd_rauli_ques d__u 
bassin et les solutions de rechange éventuelles. La radio et 
la presse devraient également étre mises a contribution. ll 

conviendrait de preparer des nécessaires spéciaux de 
renseignements destinés aux organes d'information des 
masses et de les tenir a jour. ll i_mporte en_ outre de retenir 
que si l'on veut que les organes d'information soient 
ijnté,ressés, on dev’r'a faire en sorte qu'ils le désirent. 
L'organisation de confé,re,nce.s, de réunions pu bliques, de 
co|loques_, d'entretiens sur des sujets particuliers, la 

préparatjion de manifestations a l'occasion d'év‘éne'ments 
Iocaux, etc., tout doit tendre é attirer l'atten,tio_n des 
organes d ' information régionaux- Bien sur, ces techniques 
doivent étre co,n<;u,e,s comgrne un effort de _coopération avec 
les associations et organismes de la _région. ' 

ll faut au'ssi preparer des envois par la poste, des 
brochures et desbulletins d'_information. Peut-étre _fau= 
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drait-il envisager plusieu rs genres d'e brochures, certainles 
étant destiné_es a la population en général, d’autres a 
l'adm'inistratio’n publique locale, a l’indu'strie, et enfin aux 
écoles. Elles doivent tout d'abord étre présentées en divers 

_ endroits de la région a |’étude, njotamment dans les lieux 
publics ou les citoyens perdent du temps a atte'ndre. ll 

serait bon, du reste, d’indiquer l'adresse du «centre de 
distribution» des différents éléments d'inform_ation_ (im- 
primés et audio—visue|s), de maniere que les organismes 
locaux et les particuliers puissent. les obtenir pour leur 
propre usage ou comme supplements d'information utiles 
dans les discussions et les réu_n_ion_s_. 

ll conviendrait également de remarquer que les 
individus ont accés a |'in'forma'tion de diverses maniéres. 
On a découvert (Lingvyood, 1 971 ) que le mot imprimé est 
le plus important moyen de communication des rensei- 
gnements_; les contacts personnels et la conversation 
viennent en second lieu. Les journaufx sont généralement 
_lus par les c_it_oye,ns d ' un certain age et par ceux qui ne vont 
plus a |'éco|e ou a |'université'. Les éléments d’exposition 
et |'enseignement s'adressent particuliérement aux plus 
jeunes. Les réunions attirent les citoyens qui ont des 
pas__ser-temps ou un _i_nterét quelconque a,l 'extérieur de leur 
domicile; quanta la conversation, c’est le moyen qu'uti|i- 
sent habituellement les femmes pour transmettre les 
informations. On doit avoir recours a différentes techni- 
ques c_l"i,nfor"m_ati‘on pour atteindre di'flére_,nts secteurs du 
p_ub|ic. D’autres recherches sont nécessaires dans ce , 

domaine particulier, 

Ce q_u'il y a de plus 'i_mportant_, c’est qu'il faut t_ou_t 

tenter pour vaincre les obstacles a la diffusion des 
renseignements. Un public qui n’est pas renseigné ne 
peut pas participer! L'école des ressources naturelles de 
l"U_niverS'ité du Michigan a mené uneienquéte au cours de 
|ja_,q_ue,lle les persongnes iinterrogéesi on_t souliggné la nécessi- 
té d’un plus large acces du public aux informations en

, 

matiére d'aménagement. Beaucoup d’entre elles ont 
reconnu que le manque d’accé‘s de ce genre constituait le 
principal obstacle a |’amélio'ration de la participa'tion du 
public (Warner, 1971).

' 

D’autres points relatifs aux programmes d'information 
sont sfignalés a'u chapitre lV, ou le phénomene de la 

participation est lié au processus méme de la pla_n_ific,ation. 

ECHANTILLONNAGE 

Lorsqu'un. écha.n.til|on.n.age bien congu éta blit Ia mes'ur-. 
re de la représentation du public,,ce|,le-ci~est beaucoup 
plus significative que si l'on emploie d’autres méthodes; 
les résultats sont interprétés plusfacileiment~,= les difficultés 

:»; 
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qui surgissent du choix des Iieux et des heures de réunions 
sont supprimées. L’échanti|lonnage a également |'avan— 
tage d’ét‘re relativem_ent peu couteux, et il constitue un 
moyen de réunir rapidement les re’nseigneme'nts néces- 
saires-; il com porte toutefois un certain nom bre d'i_nconvé- 
nients. ll se peut que le public neisaisisse pas toute la 

portée des sujets sur lesquels on l’interroge. La population 
est souvent soumise a trop d"enq‘uétes, ce qui fait qu’il est 
difficile d’obtenir sa colilaboration et son attention pendant 
les interviews. Un échantillonnage et un questionnaire 
établis médiocirement faussent les résultats. Enfin, cevtte 
méthode ne permet pas la communication a deux sens 
entre les planificateurs et le public. 

ATELIERS DE TRAVAIL 

La technique des ateliers de travail a faitses preuves en 
ce qui concerne |'éveil du sens de la confiance et de la 
comprehension mutuelles, puisque ses structures favori- 
sent Ia com,munic_ati,on a deux sens; les réunion_s sont 
officieuses et les groupes limités. L'efficacité de |’ate|ier de 
travail dépend d’un certain nom bre de facteurs. 

L'expér_ie_nce a montré que les ateliers de travail 
agissent au maximum s’i|s ont pour répondant un 
organisme local et si la matiére et la forme de leur étude 
s'orientent vers l'intérét et les préoccupat_io_n_s du public._ 
Les ateliers de t_rava_i|_ peuvent naiitre de |'initi,ative 

d'organisations sociales et écologiques qui ont le sens des 
affaires publiques courantes et qui sont en mesure de 
communiquer des ‘informations et de présider aux réu— 
nions. E_n régle générale, une réunion de deux heures et 
demie, un soir par semaine_, est la meilleure formu|e_,j le lieu 
de réunion doit étre adéq'u'at au travail de petits groupes 
(Bishop, 1970). Au préxalable, _l'organisme q_ui se porte 
garant de |‘ate|ier de travail aura envoyé des lettres aux 
dirigeants d'autres organismes régionaux comme a ceux 
des‘ groupes d'intéréts communs, pour les informer de 
.|'atelier. II est utile de tenir les organes d’in'fo'rmatio’n des 
masses au courant et de leur fournir une documentation 
suffisante (le petit néce'ssai_re iunformatif). Les répondants 
do_iven__t recevoir des in,stru,ct,ions completes sur les objec- 
tifs de l'ate|ier de travail, ce qui leur permettra de faire un 
exposé général des le début. Les délégués du bureau de la 
planification seront présentés au moment d_e lfexposé et se 
joir_t_dron,t par |_a suite aux groupes d’étude. Un atelier de 
travail idéal agirait de la maniére’ suivante 
(Bishop, 1970): 

(a) inscription; 
(lb) séance de p_résentatjo_n (envi_ron trente minutes) — exposé des objectifs et des conditions du travail 

de, la planification, 

— objet de |'ate|ier de travail et role de celui -ci dans 
le processus de la planification, 

-organisation de |'atelier et ce que l'on attend des 
participants, — présentation des membres du personnel de la 
planification, 

:— to'po sur le but des téches a accomplir, pour 
in,for_m_e_r les participants locaux de ce qu’ils 

peuventfaire a ce stade de la planification et de la 
maniére dont ils peuvent lefaire, 

+' distribution d’un questionnaire, pour retenir 
|’atten_tion sur ce que l’ on peut obtenir et réaliser

_ 

durant |'atelier de travail. Les résultats du 
ques‘ ionnaire peuvent étre comparés aux ré- 
pons s‘-qui seront contenues dans un question- 
naire omplémentaire, pour évaluer l'ef_ficacité 
del’at lier; 

(c) discussio par" groupes (une heurea‘ une heure et 
demie de temps) — les groupes doivent étre de. taille mania ble (sept 
ou huit personnes), 

.— 's_i possible, un délégué de I'o'rganis‘me répon- 
dant et un du_ bureau de la p_|anific‘atio,n se 
joindront 5 chaque groupe, — le répondant devrait assumer en bonne et due 
forme la direction des débats en ce qui concerne 
la délimitation des domaines qui soulévent des 
difficultés, la formulation des questions, le 

résumé dessituations et la ‘suite q‘u'i| convient de 
donner aux préoccupations et aux besoins e_xpri- 
més au sein du groupe, — le personnel de la planification n’interviendra 
qu’en ce qui reléve des conseils techniques et 
suivra le déroulement des débats, — on affectera quelqu'un a l'enregistrement des 
questions pertinentes et de la discussion prove- 
nant des groupes pa,rt_icu|ie_rs; et finalement, 

(d sz 
de temps) i 

séance récapitulative (une demi -heure a une heu_re 

— tous les éléments d’information enregistrés 
devraient étre affichés de maniére que tous les 
voient; les themes q'ui oht fait |'objet de la plus 
grande attention dans les groupes de travail 
doive_nt_ét_re mis en vedette, - les délégués de la planification devraient indi- 
quer aux participants la maniére dont ils peuvent 
continuer ‘a contribuer, — on distribuera des formulaires pour que les 
participants puissent dem'a‘nder un supplément 
d’information et, des résumés écrits des travaux 
de |'ate|ier; en outre, un' questionnaire sur 
_|'éva|uation du travail‘ doit étre diistriibué, 

— des résumés de |’ate|ier seront adressés 5 la 

presse.
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La ‘technique de |'atelier'de travail est fort ut_ile, rnais 
comme son ~suc‘cés~ dépend de la taille restreinte du 
groupe, les c'>rga'ni'sa‘teur‘s de'v"ront chercher a attirer des 
participants qui représentent un bon spécimen d'intérét 
général, de‘ facon que toutes les opinions soient enten— 
dues. Le. réle des délégués de la planificatsion peut é't're l 

modifié afin td'é'tre.adapté aux situations pa_rticuli_eres. Ces 
déléguésr pourraient manifester plus d'initiative dans les 
débats qu'on. ne |'a.indiqué ci-dess'us', si le répondant 
hésitait lui-méme. a le faire, ou s_i l’o_n recourait 5 la 

technique en question pjour obtenir des réactions aux idées 
qui viennent (ale la planification. La formule de |'ate|i_er de 
travail s’adapte»spéci_aleme,nt,a_u choix des buts eon matiére 
de gestion des eaux et a l’évaluatio.n des p,ropo_sjt_i,on,s_ 

sur les études. ll est bon de faire -suivre. 
l'ate|ier de travail d'usne reunion publique qui permet a 
d’autres, membres intéressés de la communauté de. faire 
leurscommentaires.

L 

COM rrés co,NsuLTATiFs 
D'habitud,e,'|,es co_r"nités consultatifs sont formés de 

représentants des principau_x intéréts d'u’n_e région, et ils 
servent de‘ lien entre les planificateurs et le pu_b|_ic_. 

Le comité rencontre régvuliérerfnent les planificateurs et 
fait’ office de bureau de sondage des so‘|ut:io_n_s' de rempla— 
cement-,t des. p"ro'position‘s et des idées soumises par les 
planificateurs. Pour assufer‘ au comité un fonctionnement 
efficace, ‘ses réunions et son ac,t_i'vité doivent faire |'objet 
d"u;ne. large publicité‘. Au surplus, s'i| veuit étre u’n 

méca_n_i,sm_e effieace du maintien de la communication a 
deux sens, il doit toujours jouer activement son role 

d'intermé'cliaire et d_is_poser des inforr‘nations' né27:éssaire‘s 5 
cettefin. 

AU,D|EiI\_lCE$ PU BLIQUES 

‘Au cours des derniéres années, les audiences publi- 
ques ont donné une pietre image de leur fonction en tant 
que technique pour la pa,rticipat_i,on du pfublic. En co‘nsé- 
quence, le U.S. Corps of Engineers a rebaptisé le terme 

,d'audiences publ_iq_ues en «réunions p'ubli_qu‘es».. On 
procédera a ,un bref examen d_es avantages et des 
inconvénients de la méthode en question. En raison d’u_ne 
longue tradition, les 1audi_enfices publiques possédent un 
d'e_gré a'sse"z élevé de légitimité, mais les désava_nt_ages sont 
nom breux. Les formalités q'u’e||e's supposent ont tendance 
a intim‘i'der' beaucoup de particip_a'nts, donnant ainsi au 
tribunal un avantage psychologique evident. Si le nom bre 
des soumissions est considérable, le ma_nqU.é de temps 
empéchera |'audience die certaines. Habituellement, telle 

2.5. 

proposition ou' tel programme y est; présenté. pour la 

premiere fois, de sorte que le public en est mal informé. ll 

‘en résulte que la communication -se transforme en u_n 

procédéé sens unique. 

Ce n'est pas |’audience publique en soi qui est. 

mauvaise, c'est plutét |'uti|isation qu'on en fait. L’auc,lien,— 
ce publique, sesrait plus opportune aprés la‘ mise en route, 
pendantrun certain temps, d'un bon programme d'infor— 
mation, a quoi s’ajouterait une série d’late|iers de travail et 
de réunions publiques ou les participants pourraient 
discuter des problémes ét soulever des questions. A ce 
stade |'audience serait plus intéressasnte :‘a la fois pour les 
p|a,ni_fi‘c’a'te_u'rs et pour le public, attendu que ce dernier 
posséderait des _r"enseignements.suffisants pour présenter 
des exposés bien, fa_its. Si |’on retient ces facteurs aussi V 

bien que le caractere de |égiti_mité qui s'attache aux 
audiences publiques, il se peut qu’e||es devienn_ent en 
derniére analyse une technique utile, apres la presentation 
du plan proposé; 

REUNIONS P‘uBI_.1QUES 
Les réunions se distinguent des audiences publiques 

en Ce qu’e|les se caractérisent par_des échanges «offi-r 

cieux» d'opi_nions. Les réunions publiques, par leurs 

approches peu impressionnantes, encouragentles partici- 
pants 2‘: faire connaitre leurs réactions ét leurs opinions a 

un groupe die représentants de, la planification. ll est utile 

de re_co_urir a un parfainage local pour les réunions, tou_t 
comme dans le cas des ateliers de travail. La technique en 
question est propre aux étapes d_u progrjamme de la 

pasrticipation oi: les plan ificateurs souhaitent contacter de 
larges co.uches de la pop“u|a'tion, a un niveau plusegénéral, 
par exemple. quand _il convient d’“établir la nature exhcte 
des objectifs.

‘ 

ENQUETE PUBLIQUE 
On n'a pas observe jusqu’ici, dans lesprogramsmes de 

participation, |'enquét‘e publique, mais cela ne signifie pas 
que l'on doive la négliger. Lfenquéte nécessite le recours 
aux sejrvices d'un ou de plusieurs fonctio_n_n_a,ires_indé'pen- 
dants chargés de réunir ce qu'i|(s) considére(nt) comme 
des renseignements propres au sujet. Cela demande 
beaucbufp devtemps et suppose des audiences fréquentes. 
Plus de citoyens, par cQnfsé’quent, peuvent participer, et Ie 
pajrti ‘p'r'i's des ‘planificateurs, comr‘rj.e les p‘r‘év’enti'ons de 
ceux qui 'prenne'nt les décisions, est éliminé des delibera- 
tions, vu que ces derniers sont considérés comrne des 
participants au mérfie titre que les autres groupes qui 
présentent des exposes. Cependant, cette technique 
n"ofire pas la garantie;d'une représ_entatio_n collective plus
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convenable que celle que l'on obtientpar Ia méthode de la 
réunion pu blique, et_ le procédé |'ui—méme n'est pas tout a 
fait pratique puisque Ie bureau de la planification y perd Ie » 

droit de contréler l'entreprise danssonp ensem ble. 

GROUPES DE TRAVAIL SPECIAUX 
On peut recourir aux groupes de travail spéciaux pour 

résoudre des problémes d'ordre technique, trés difficiles, 
que l'on rencontre lors de la planification; on p_eut 

également y avoir recours dans |'étude de questions 
essentiellement loc_ales (par exemple, la controverse de 
Lorneville dans "le bassin de la Saint-Jean). E_n taunt 

qu’é_|émAent d’un programme pour la participation du 
public, le groupe de t_ravail spécial détermine les préféren - 

ces locales et conseille les planificateurs dans la recherche 
de solutions applicables a des problémes particuliers de la 
planification. Il est indispensable que les membres du 
groupe spécia_|, afin d'étre un instrument utile, représen- 
tent les différents aspects doe |_a question étudiée. 

LE JEU COMME MOYEN DE COMPREHENSION 
MUTUELLE 

On a utilisé naguére la technique du jeu comme moyen 
de compréhens_ion mutuelle avec assez de chance; elle 

fa_isa_it partie des cours de gestion, et elle servait aux 
groupes de formation a la sensibilisation de l'opinion 

publique. Elle suppose une situation ludique ou‘ les 

participants jouent certains roles de premier plan-, qui 
correspondent a des roles vérita bles dan_s lescirconstances 
réelles dont le jeu est une rép|ique.. Dans une dramatisa- 
tion de ce genre au sujet de la planification des eaux, les 
participants peuvent interpréter le role des industriels, des 
exploit_ant_s agricoles, des fonctionnaires élus ou des 
dirigeants de groupes écologiques. C'est la un excellent 
moyen de montrer les aspects complexes d'une décision 
sur les problémes régionaux de ressources en eau; cette 
méthode permet aussi aux participants de considérer le 
point de vue d’aut'rui — prem_ier pas vers une solution des 
différends. Cette technique peut servir de variante aux 
petits groupes qui discutent un probléme au sein d’un 
atelier de trava_i|_. ‘ 

Fonums 

Les forums sont essentiellement la méme chose que les 
réunions publiques. Comme ils se présentent souvent 
comme une «technique», on les traiteiici en catégorie 

_ 

distincte.
' 

Tableau’ 1. Evaluation descriptive des mécanismes pour la participa_ti_on du public 
7 

Evaluation descriptive 

Genres de mécanismes pour la Point de Mesure de la Niveau Temps req-uis 

participation du public convergence _communication d’activité du personnel 
— » - 

. 

dans les deux publique des 
Ponée Précision sens nécessaire organisrncs 

Contacts in/oeaux olficieux F E E —' M’ k V A 

Organes d’information des masses (y compris, E F F F F 
les journaux, la radio et la television) 

Publications E M F F M ‘ 

Enquétes et questionnaires M E F M 
,
M 

Ateliers de travail F E E E E 

. Cornités corisultatifs F E E E E 

Audiences publiques M F F E M 
Reunions publ_iq_ues M F M M M 
Enquétes publiques . 

E F F E E 

Groupes de travail spéciaux‘ F E E E E 

Jeu comme moyen de comprehension F E E E El 

Légende: F — faible 
’ E — élevé M — moyen
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lls comprennent ordinairement un exposé pré|iminai- 
re, qui est présenté par un délégué de la planification. Un 
groupe représentant la planiufication et _les intéréts du 
public répond aux questions et aux observations des 
participants. Comme les réunions publiques, les forums 
sont utiles en ce q‘u’ils atteignent une gamme plus éten_due 
d'i_nt_érét,s, Ils doivent étre associés a un excellent pro- 
gramme d'information, et leur efficacité apparait notam— 
ment quand ils servent de complément aux ateliers de 
travail et a d‘autres techn_iques qui incitent les participants 
a élargir leur réseau de communications. 

SOMMAIRE 
L’efficacité des techniques discutées ci -dessus dépend 

de chaque situation, par exemple du point d'appu'i et de 
|'enve_rgure ‘de |’effort de l_a p|a_n_ification, des ressources 
disponibles, des antécédents, de la gravité et de |'i'mpor- 
tance des problémes de gestion des eaux de la région, de la 
nature des groupes d'intérétfs communs et de la mesure de 
leurs obligations financiéres dans l’élan vers la p|anifica- 
tion. Tous les aspects de la question doivent faire l'objet 
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d'une étude attentive avant dfétablir un programme pour 
la participation du public. 

Au demeurant, les techniques ont certaines dimen- 
sionsqui les cariactérisent et qui devraient étre évaluées de 
facon que l'on puisse adopter le genre le plus approprié a 
un objectif donné. Ces dimensions ont été plus ou moins 
mentionnées. On peut les résumer ainsi: 

(a) la portée et la particularité du point de convergent- 
ce, autrement ditz. on peut contacter combien de 
personnes et quelsgenres de personnes; 

(la) la com_mu,nicat_ion (a sens u_nique ou a deux sens) 
des informations; 

(c) la mesure dans laquelle le dispositif absorbe 
l'initiative des organismés, celle dé la participation 
du public, ou un mélange des deux, et . 

(d) les ressources des organismeis (personnel et temps’ 
disponibles) qui sont requises pour la réalisation de 
chaque init_ia_ti_ve. L_e tableau 1 établit succincte— 
ment l’éva|uation de quelques mécanismes pour la 
participation du public (Warner, 1971).



CHAPITRE 4 

Programme modelelde la participation du public 

‘ PREAMBULE 

On propose ici un guide généra| de participation 
efficace et_ significative, plutét qu’un précis, des situations 
examinées-dans |'étude des bassins fluviaux, ou la gestion 
d'ensemble des eaux» est projetée ou déja en voie 
d'exécution, situations qui n'ont trait qu’a un bassin 
particulier. On espére que le modéle présenté occasionne— 
ra de nouvelles mesures sur l’organisation des program- 
mes de participation. On‘ a souligné au chapitre 2 Ies 
faiblesses d'un certain nombre de programmes pour la 
participation du public. Dans ce modéle, on cherche a 
combler Ies lacunes en mettant l'accent sur les sujets 
suivants: 

(a) un plus grand accés du public a l'étude des 
infor,mat,ior_\_s, 

(b) un plus grand nombre d’occasions de discuter Ie 
point de vue du public et ses préférences au 
moment de |’élaboration des plans, et 

(c) une orientation vers l’échangé de points de vue 
comme moteur de la participation du public, 
orientation s'opposant a la fonction éducation — 
information. 

Les six étapes du modéle sont: 

(a) la nature des buts, 
(b) Ies études détailléeset la cueillette des données, 
(c) la nature des solutions, 
(d) |'évaluation des solutions, . 

(e) Ies recommendations au stade préliminaire du 
p|,an,et 

(f) |'exposé définitifdu plan. 
Ces différentes étapes sont liées aux méthodes et aux 
techniques du processus de la’ participation. (Voir le 

diagramme de cheminement qu/on a glissé dans la 

couvertu re arriére.) 

NATU|iE DES BUTS 

A ce stade, le personnel de la planification et les 
personnes qui s’occupe’nt de la participation du public 

collectent Ies données sur les structures sociales de la 

région en voie d’aménagement, c'est-a-dire que |’on 
dresse un in_ventaire des mécanismes de l'administration 
publique locale ainsi qu'u_ne liste 

' 

des foncti_onnaires 
choisis par voie de scrutin. Les groupes d’intéréts com- 
munsqui, sur le plan local, seront probablement mélés aux 
questions de gestion des eaux et aux lignes de conduite qui 
en découlent, doivent étre également déterminés. Les 
éléments com prenpnent, par exemple, Ies secteurs actifs de 
|'agriculture, de l'industrie, celui des réserves municipales 
en eau, le traitement des ordures ménagéres, Ies centres 
récréatifs, Ies groupes écologiques, etc. L'étape suivante 
consiste a savoir dans que|_|e mesure Ies groupes sont 
organisés, etce que représentent leurs obligations finan- 
ciéres en ce qui a trait aux problémes des ressources en 
eau. 

ll faut connaitre ensuite Ies‘ dirigeants locaux, puis 
établir u’n premier réseau de contacts.. Chaque effort doit 
étre accompli en vue de faire naitre, avec la population, 
des rapports fondés sur la confiance. Les planificateurs 
saisiront toute occasion d’exp|iquer la nature de |’entrepri— 
se de gestion des eaux, leur but généra|, leurs objectifs 
pa,rticu_|i_ers, et ce qu’entrainer'a Ie processus de la 

planification. lls doivent aussi étre clairs au sujet de |'appe| 
a la volonté populaire, et ils insisteront sur la souplesse 
nécessaire pour faciliter ce courant de participation et pour 
s’y adapter. 

Pendant cette. période, le programme de la participa- 
tion devra mettre l'accent sur l’infor‘mation, Ies échanges 
de vues et le dialogue. A prime abord, Ie public trouvera 
peut-étre difficile d'én,oncer ses objectifs, mpais ils appa- 
raitront quand la population aura l'occasion de réagir aux 
propositions sur la planification, d’ou la nécessité d'un 
programme ’d'information bien établi au départ-, qui 
constituera le cadre dans lequel Ies citoyens pourront 
exposer leurs ‘points de vue. L’aspect échange d’opinions 
et dialogue, _particulier au processus, doit étre souligné‘ 
parce qu'i|.est le pivot de la formation de «rapports 
mutuels fondés sur la confiance»; c'et aspect procure aux 
deux parties en cause l'occasion d'échanger leurs vues, 
d'apprendre a se connaitre |’une |’autre, et il contient un 
facteur appréciable de réactions, c’est—a—dir‘e qu’iI est
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l’9ccasion d’une réponse immédiate. Les réunions pu_b_li- 
ques et les ateliers de travail peuvent conrstituer des 
mécanismes appropriés a cette étape. On suggére de faire 
un effort ‘pour évaluer l’efficacité des réunions et des 
ateliers de travail 5 perfectionner les procédés, puisque ces 
mécanismes’ joueront un role important au cours des 
étapes ultérieures. 

Brochures et bulletins peuvent remplir la fonction de 
l'information en expiosant dans leurs grandes lignes les 
dossiers déja constitués sur la ‘région, c'e'st-a—dire des 
_renseignement_s sur les accords qui engagent les gouver?+ 
nements, les problémes relatifs aux ressources gn eau tels 
que les voient les planificateurs, etc. ll faudrait aussi 
encourager les organes d'information desrnasses a rendre 
compte de la situation au jour Iejour. 

éruoes oETA_ILLE_Es ET CUEILLETTE DES 
DONNEES ' 

L'étape renferme |’accumulation de donn'ées"techni— 
q_ues trés précises, par exemple, sur le débit desieaux, leurs 
différents niveaux _d'écou|ement et les ut_ilisateurs. Les 
données socio—économiques doivent aussi continuer a 
s'accu'muler‘. A c'e stade, la participation du public joue un 
role bien défini. Des représentants de la population 
devraient faire partie des groupes de t_ravail spéciaux 
affectés a l'étude des divers aspects du plan de gestion des 
eaux». Au reste, u'n groupe consultatif représentant les 
intéréts Alocaux peut s'organiser afin de fournir des 
données socio—é_conomiques supplémentaires et_ une 
évaluation des retombées psychologiques de |'entreprise 
su_r |_a population. La connaissance du contenu et de la 

portée desdonnées, au fur et a mesu_re qu’on les rec_u_eil|e, 
peut servir 5 enc'ouragefir_la compréhen_sion mutueile entre 
les planificateurs et le public, au sujet des problémes que 
soulévent les travaux et de certains aspects prioritaires. La 
ou ce genre de comprehension n’existe pas, les planifica— 
teurs auront beau s’eiforcer d'étudier les difficultés 
particuliéres et les solutions de rechange, ils risquent d’y 
perdre beaucoup de temps et d 'énergie. 

ll faut maintenir le contact entre les organismes Iocaux 
et les individus, afin d'accroitre et d’aiguiser la conscience 

' 

collective quant a |'étude des projets. La encore, on doit 
souligner les facteurs i_nforrfnatio_n, action réciproque et 
dialogue appartenantau processus de la participation. Le 
moment serait également "bien choisi pour entreprendre 
les enquétes projetées. 

"NATURE DES soLu'T_ioNs 

Se fondant sur les données socio—économiques et 
techniques recueillies jusque—la, tout en tenant compte 
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des preferences du public, les planificateurs et les 
représentants de la population c_herchent a dégager les 
solutions pratiques en vue du stade de l’exécution. Pour 
l'instant,» le but de |'ef'fort commun est d’orienter les 

représe_n_ta_nts de ces secteurs et les organisines du public 
vers un centre d'in,térét assez précis qui sera le plus 
sfirementgéné par |’exécution du plan définitif. La encore, 
on accordera pour ainsi dire la préséance a la fonction 
action réciproque —. dialogue telle q'u'el|e se dégage, par 
exemple, de l'activité des ateliers de travail. Un certain 
nombre de situations que l'on rencontre dans les ateliers 
pourraient étre reproduites, avec Ie concours des associa- - 

tions locales, dans crhacun des systémes sociaux’ bien 
définis de la région ou du bassin en voie d'aménageme,nt. 

Un'e fois que les -solutions a,uront- été c_hois_ies, on 
s’oc_cupera surtout de les proposerau grand public. Ainsi 
les détails qui militent en faveu'r de telle ou telle solution, et 
ceux qui en font voir les inconvénients, doivent étre misa la 
disposition de tous au moyen de communiqués de presse, 
de la télévision, de la radio, de bulletins et de dépéches. 
Des rapports.sommai_res sur l'activité.des ateliers de travail 
et des réunions publiques devraient faire partie de ces 
éléments d'in'formation, afin d’éclairer le grand public sur 
le choc en retour et de l'i'nciter 5 s’engager davantage. 

EVALUATION DES SOLUTIONS 

La_ population en général exami_ne les solutions rete- 
nu'es et les réactions qu"e||es ont provoquées; c’est la 

principale fonction de cette étapedu programme pour la 
participation du public. On doit permettre auxcitoyenside 
faire connaitre leurs préférences qu_ant aux diverses 
solutions de gestion des eaux et leur fournir des occasions 
de s'en expliquer. Au surplus, il est nécessaire de recourir 
aux échanges de vues entre les planificateurs et le public 
pour accroitre la compréhension mutuelle. Cette demar- 
che entrainera d'elle—méme la réalisation de modifications 
accepta bles par les deux parties. 

Des forums et des réunions publiques serviront, encore 
une fois, a réaliser les condi_tions d’une communication 
dans les deux sens et a atteindre ainsi de larges couches 
populaires. L'ut_il_'isat_ion des procédés systématiques 
d’enregistrement des réactions du public est a ce stade 
trés important’e‘. Comme on l'a déja signalé, des rapports 
sommaires de l'activité des forums et des réunions 
publiques, qui contiennent des arguments en faveur des 
solutions retenues ou contre elles, des communiqués de 
presse, etc., tiendront les citoyens au co'u'rant des événe- 
ments au niveau de |'étude générale des projets. La 
publicité autour des solutions devrait se faire aussi par 
|’intermédiai_re des reportages radiophoniques et‘ télévi- 
sés. Les moyens-au,d_io-visuels et |'étalage des éléments
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d’information au cours des réunions publiques s'uscite- 
raient l'intérét et donneraient une image concrete des 
solutions déja proposées. 

RECOMMANDATIONS PFll§L|V|VllNA'|'RES SUR LE 
PLAN ' 

Aprés le stade de l'éva|uati,on,, les planificateurs se 
pro'no‘ncen't sur les solutions qu’i|s jugent les plus satisfai- 
sa_ntes. Leur recommandation, une fois encore, est soumi - 

se a l'examen et aux réact_ion_s du public. ll est aussi 
nécessaire d'expliquer le rejet de certaines solutions, que 
d’exposer les raaisons pour lesquelles on en a retenu 
d'autres. ll convient également de mettre en évidence 
|'é|an populaire qui a contribué a'u choix des solutions. La 
fonct_ion éducation — information, qui dérive du processus 
de la participation du public, est toujours trés importante a 
cette étape de |'évo|ution du programme, car il existe des 
couches de la population qui n"accepteront de s'engager 
que si on leur propose quelque chose de bien.défi_ni a quoi 
elles puissent réagir. Ainsi est-il indispensable de tenir a 
jour les éléments d’information, de maniére a fournir une 
toile de fond intéressante pour ,les retardataires. Les 
recommandations sur le plan doivent demeurer souples, et 
les planificateurs souligneront cette nécessité en faisant 
connaitre leurs recommandations au public. 

Les réunions publiques sont un moyen efficace pour 
obtenir les réactions d'une majorité de la population 
touchée par |'aménagement. Les recommandations peu- 
vent également étre soumises au groupe consultatif de la 
communauté (si l’on a eu recours a lui aux étapes 
antérieures) afin de connaitre ses réactions et ses désirs. 

Exposé Dl3ZFINlTlF 

Encore une fois l'aspect information est prioritaire. ll 

faudrait utiliser tous les organes d’information des_ masses 
pour s’a'ssurer que la majorité des citoyens du bassin est 
mise au courant de la décision finale et que, comme on |’a 
ment_ionné, la volonté générale est mise en vedette. Si le 
programme d’information a atteint son but, si les étap_es 
précédentes de la participation du public ont été bien 
parco'u'rue's et que celui -ci ait répondu a |'atten't‘e commu - 

ne, il est peu probable que de nouveau_x d,iffé_rends 
apparaissent 5 ce stade. On s’attend plutot que le gros de 
la population, déja engagée_, saisisse |'oc‘casion d’e'xprimer 
a nouveau ses opinions, de les réafiirmer au sujet du plan 
dans son ensemble ou de tel point relatif a tel secteur de la 
région. Les str‘uctu'r‘es plus officielles d'une -audience 
publique s_e préteraient bien a l’expression des opinions. 
Du reste, les audiences publiques ont pris aux yeux du 

peuple u'n caractére de légitimité qui contribue également 
a l’effica'cité de la technique en question. 

OPPORTUNITE ET CREDITS 

La participation du public est un phénoméne dont 
l'é'vo|ution peut prendre plus de trente mois. Le diagram- 
me de chemjnement est l"‘illustration d'u'n programme de 
vingt-sept mois, qui prévoit un retard possible de trois 
mois. D'u'n autre cété, si‘ l’on _ne rencontre pas de 
difficultés pa_rt_iculiéres, si le bassin est passablement 
homogéne et_que la population est bien informée, en plus 
de s'intéresser aux problémes a résoudre, le processus 
peut étre ramené a vingt-quatre mois. 

Le principal inconv’énie‘n't des programmes de partici- 
pation était naguére le manque de personnel et de 
ressources financiéres. Or, les ressources humaineset 
financiéres sont décisives quanta l'efficacité des program - 

mes de la participation. Les crédits alloués au chapitre de la 
participation doivent comprendre les services d'un coor- 
donnateur responsa ble de tous les aspects du programme, 
des services administratifs suffisants et la formation de 
personnel dans le domaine des techniques de la commu- 
nication et de la participation, tant du cété de la 

planification que du cété de la participation \du public. 
Nat_urell_ement, i] s’agit Ia d'u‘n supplement aux dépenses 
qui résultent de l’app|ication des méthodes esqu_issées 
dans le modéle. 

ll est extrémement dgifficile d’étab|i_r, re|at_ivement é 
|’ensemble des crédits destinés 5 la planification d_'un 
bassin fluvial, la proportion qui doit étre allouée a la 

participation‘ du public. Au_x Eitats-"Unis, le Corps of 
Engineers |'établit a dix pour cent en régle générale. Le 
Service de la gestion de |'environnement du ministére 
fédé_ra| de l'Environnement exige une. évaluation plus 
minutieuse de l_a convenance d'une méthode si empirique 
pour les initiatives du gouvernement canadien dans ce 
domaine. Actuellement, des programmes pour la partici- 
pation du public sont en cours dans les vallées de la Saint- 
Jean, de la Qu'Appelle et de l’0kanagan. L'évalu_ation 
financiére des programmes, qui doit se faire bientot, 
devrait fou rnir quelques indications va_la_bl,es sur les crédits 
qu'i| conviendra d'affecter aux programmes futurs. 

CONCLUSIONS 

Les exemples du passé sont peu nom breux, au sujet de 
la participation du public sous d'autres rapports a la 

planification d’ensemb|e des ressources en eau. La mise 
au point de procédés systématiques pour la participation
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du public n'a pas suivi le progrés constant de la technolo- 
gie. Ce n'est que récemment que le Canada s-‘est engagé 
‘dans la participation du public a cet égard, par suite de 
l'adoption, en 1 970, de la Loi sur Ies ressources en eau du 
Canada. On peut considérer cette mesure législative 
com_me le catalyseur de nouvelles‘ notions relatives a la 

gestion des ressiources en eau du C;anad,a. La L_oi_pré_voit 
particuliérement pour Ie citoyen ou le groupe d’intéréts 
communs la garantie q’u"ils ser'on’t informés des projets 
pour la planification des eaux, notamment de la qu_a_|it_é des 
eaux, et qu’on Ieur donnera l'occasion de faire connaitre 
leurs points de vue aux‘ organismes de planification comme 
aux organismes chargés de veiller a la qualité des ea_u_x 
(article 4(d), article 1‘3(.1)_)i. 

Des programmes pour la part_ici_pation du public sont 
déja en cours d’exécution dans trois bass_in_s du Canada; 
dans un proche avenir, l'importance de la participation du 
public dans la gestion des eaux canadiennes cfiroitra d’une 
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maniére appréciable en étendue et en intérét. En vertu 
d’accords fédéraux-provinciaux, d’autres études de bas- 
sins englobant le Souris, Ies Exploits, le Mackenzie, le 

Churchill et l'0utaoua_is, tiendront cornpte dans leurs 
propositions de la responsabilité en matiére de program- 
mes pour la participation du public. ' 

En raison de Ieur aspect défrichement, ces efforts sont 
considérés dans une certaine mesure com me des essais, si 
bien que l'on envisage beaucoup de techniques et de 
méthodes pour évaluer les plus appropriés. Le but du 
présent rapport est de contribuer au progres dans ce 
domaine. Une gamme de techniques et un modéle 
possible du processus pour, la participation dans la 

planification de la gestion des eaux canadien_nes y sont 
donc proposes a |’exam‘en critique de ceux-— particu|iére- 
merit Ies citoyens touchés par l'ex'écution des plans — qui 
sont engagés Ie plu_s a fond dans |'élaboration de projets de 
gestion d'ensemble des eaux, avec le soutién dyn.a_m_ique 
de la population.
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LEPROCESSUS DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

LE PUBLIC. ET SES REPRESENTANTS 

LE PERSONNEL DE LA 
PLANIFICATION ‘ET DE 
LA.‘ PARTICIPATION DU 
PUBLIC 

TEMPS REQUIS 

NATURE DES BUTS 

Lancement du programme d’information 

- Communique (questionnaire joint), brochures, 
dépéches sur l’étude _en cours

l

I 

Ateliers de travail et réunions publiques 

1. pour développer le programme de participation 
du public 

2. pour cerner le_s difficultés et Ies besoins 
éprouvésv 

3. pour définir Ies buts et objectifs de la gestion 
des eaux dans la région qui fait |'objet de la 
planification 

4. pour nouer des relations fondées sur la 
conff iance 

Reconnaissance de l’autorité locale et formation 
d’un réseau local de contacts 

4-————— QUATRE MOIS l

l

I 

. \ 1 «\L .\\~ .\ 

Assimilation des données fondamentales par les 
planificateurs 

——————»<x—————-—ouATRE MOIS 

ETUDES DETAILLEES -ET CUEILLETTE DES 
DONNEES 

1. Formation des groupes de 
travail spéciaux et des comités 

H 

consultatifs (y compris, les 
techniciensiet les 
représentants du public) 

2. Institution d’enquétes si nécessaire 

NATURE DES SOLUTIONS EVALUATION DES SOLUTIONS 

!\)_L 

. Reunions publiques 
Ateliers de travail 
Enquétes pour atteindre un plus 
grand public en vue de tirer partie G’- 
des Solutions — choix des solutions viables 

-—————-p Ateliers de travail et groupes 

’ de travail spéciaux 
d’études de la région ou groupes- 

objectifs D ; L solutions I 

RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES RELATIVES AU PLAN 

Reunions publiques 
For ums

I 
Recommandations 

' 

Diffusion continuelle des 
renseignements» 
- communique, organes 
d'inf.o‘rmation des masses 

- évaluatéion et répartition des groupes 
de travail spéciaux, résultats 
des enquétes 

>4 SIX MOIS 
I >4 

act-uellles aux 
planificateu rs 

E-xposé du plan 
préliminaire 

% 

A- rapport, exposé 

Diffusion constante de renseignements 
sur le progres de l’étude 

- comprend aussi la communicationlde 
renseignements techniques précis ?par 
les planifi cateurs aux ateliers de 
travail, forums, etc. 

CINQ MOIS QUATRE MOIS 

Information 
- brochure informative, communiqué 
- organes d’information des masses 

DEUX MOIS 

EXPOSE DU PLAN DEFINITIF 

Version definitive du plan 
de gestion des eaux 

Audiences 
pubfiques 

. . 
———->~ 

Presentation du 
plan définitif 

DEUX MOIS
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