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I Resume 

Les concepts et les approches de la gestion, de la 
demande d’eau sont examines, et une attention 
spéciale est accordee a Ieur application au Canada. On 
définit la gestion de la demande d’eau commelune 
mesure sociale avantageuse visant a réduire ou a 
réaménager les prélevements moyens et de pointe 
d’eau de surface ou souterraine tout en maintenant 
ou réduisant le degré de dégtradatgion de l’eau res- 
tituée. L’approche de la gestion de la demande 
différe des approches traditionnelles de gestion des 
approvisionnements en ce qu'e||e fait intervenir 
principalement des politiques sociales et économi- 
ques pour influencer les ‘utilisations de |’eau. Elle 
devrait etre considérée comme complémentaire et 
non comme un substitut a cel,la_es-cl. Des concepts 
économiques,‘ comme la tarification et l’imposition de 
redevances en fonction des caracténstiques des efflu- 
ents, sont juges essentiels pour son instauration 
comme l’une des approches fondamentales de gestion 
de l’eau au Canada. 

Le theme de la gestion de la demande est deve- 
loppe dans quatre chapitres co__nsac_re's ch_acun a un 
secteur d’utiIisation de l"eau : services municipauix, in-’ 
dustrie, agriculture et utilisations sans prélevement. 
Dans Ie chapitre sur les services municipaux, on exa- 
mine Ie réle de la tarification comme moyen de 

vi 

rationaliser les demandes d’eau. Dans celui sur les 
besoins industriels, on se penche sur la gestion de l_a 
demandecomme mesure de lutte contre la pollution des 
effluents et on conclut que des mesures comme la 
tfarification pourraient représenter des complements 
utiles a la reglementation. Des questions touchant 
l'ordre public sont examineesdans le chapitre sur les 
utilisations agricoles; on arrive a la conclusion que les 
forts prelevementfs d’eau pour l’irngation sont 
sanctionnés par les politiques de développement public 
et que les aspects économiques ne sont pris en 
consideration que secondairement. Dans lechapitresur 
les ut_i_lisa_tions sans prélevement, il est principalement 
question de lavaleur de I"eau 'et du rele de la gestion _de 
la demande pour l’accroissement de cette ‘valeur. Dans 
les chapitres qui suivent, on decrit notamment des 
experiences de gestion de la demande dans d’autre's 
pays ainsi que des strategies qui pourraient etre 
utilisees pour mettre en place un programme complet 
de gestion de la demande d’eau au Canada. La 
conclusion finale du rapport est que la gestion de la 
demande n’en est qu'é ses premiers pas au Canada; 
appliquée en combinaison avec les approches 
actuelles, elle pourrait perme.tt're meilleure 
gestion de |’eau a l-'avenir.



Abstract 

This paper presents an in-depth review of water 
demand management with emphasis on Canadian ap- 
plications. Water demand management is defined as 
any socially beneficial measure that reduces or re- 
schedules average or peak withdrawals from surface- 
crground-water sources while maintaining or mitigating 
the extent to which return flows are degraded". The 
demand management approach differs from traditional 
supply-oriented approaches in placing its emphasis on 
social and economic policies to influence the uses to 
which water is put. This approach should be viewed as 
complementing, not replacing, supply management. 
Economic concepts, such as effective water_pricing and 
charges based on waste effluent characteristics, are 
viewed as central to introducing demand management 
as one of the fundamental approaches to water man- 
agement in Canada. - 

The demand management theme is developed for 
four water use sectors: municipal, industrial, agricul- 
tural, and noriwithdrawal uses; The role of realistic water 

pricing is developed in the municipal chapter as an_ 
effective means of ration,aJ_i,zing water demands. The 
industrial chapter examines demand management 
measures for effluent control, finding that measures 
such as pricing offer valuable adjuncts to regulatory 
approaches. Issues of public policy are examined in the 
agricultural chapter, where it is concluded that high 
water use in irrigation is sanctioned by public develop- 
ment policies with only secondary attention to matters 
of resource economics. The chapter on nonwithdrawal 
use focuses on the value of water and the role of 
demand management in enhancing this value. Later 

. chapters include an outline ofinternational experiences 
in demand management and an’ outline of strategies 
that can be used to implement a comprehensive water 
demand management program in Canada. The overall 
conclusion is that demand management is currently in 
its infancyin Canada and that the approach, when used 
intandem with current approaches, offers the prospect 
of improved water management i_n the future. 

vii
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Introduction 

Au Canada, la gestion de l’eau a consiste, par. le 
passe, a manipuler Ies enorrhes ressoujrces naturelles 
en eau douce pour repondre aux besoins des 
Canadiens. Pareille gestion, fondee sur |’offre, s'est 

pratiquee dans tous les secteurs de l’economie, depuis 
l’alimentation municipale en eau jusqu’a la navigation. 
L'augmentation des couts d’exploitation, la penurie de 
capitaux, la compression des dépenses des gouverne- 
ments, la diminution des souirces d’approvisionnement 
en eau, ‘la pollution de l’eau et |"augmentation de 
l’attention pretee ala conservation de l’environnement 
ont oblige Ies gestionnaires des eaux a reviser Ies 
methodes de gestion classiques et 53 en experimenter 
de nouvelles. 

Toutes les pressions exercées en vue du change- 
ment de la gestion de l’eau tiennent a un meme fait 
fondamental: les penuries de ressources augmentent 
en nombre et en gravite a mesure que la croissance 
économique et le developpement.se poursuivent. Les 
recherches realisees par Barnett et Morse (1973) indi- 
quent que la société peut combler ces penuries, mais 
que cela comporte necessairement une augmentation 
du cofit social de |’exploitation des ressources. Dans le 
domaine des ressources en eau, on commence a peine 
-a reconnaitre la penurie de ressources. La gestion de 
la_ demande d’eau est une des consequences 
strategiques. 

Dans le present document, nous examinerons en 
detail Ies principes et methodes de gestion de la 

demande d’eau. Un recent rapport (Brooks et Peters, 
1988), dont nous nous sommes beaucoup inspire, 
defin_it la gestion de la demande d’eau en tant que 
comprenant «toute mesure quit permet de réduire les 
prelevements, moyens ou de poi_nte, d’eaux de surface 
ou d’eaux souterraines sans accroitre le degré de 
degradation des eaux usées». Nous emploierons cette 
definition aux fins du present document, mais nous y 
ajouterons la not_ion selon Iaquelle Ies avantages que 
les mesures presentent pour la société doivent 
dépasser le cout de son adoption. ll s’agit non pas 
d’econo’mise,r de l’eau a cette seule fin, mais de faire 
augmenter le bien-etre net de la société grace a la 
gestion de la demande d’eau. 

La gestion de la demande d’eau est une strategie 
consistant a encourager Vassouplissement de la 

CHAPITRE 1 

planificatio_n et de la prise de decision par la prise en 
compte methodique de differents facteurs socio- 
economiques et politiques ainsi que de facteurs physi- 
ques classiques. Elle englobe non seulement la 

quantite, mais aussi la qualite de l’eau, car elle met les 
deversements de dechets et la pollution de l’eau dans 
une optique nouvel'Ie.

_ 

' Nous devons souligner, avant de poursuivre, que la 
gestion de la demande d’eau est le complement, plutet 
que le remplacement, des techniques de gestion clas- 
siques. fondees sur l’offre, quji doivent continuer a etre 
employees pour que l’eau solt géree efficacement. 
L’approche préconisee dans le present document 
elargit l”eve_nt;ai| des options des gestionnaires de l’eau 
en prevoyant l"integration de considerations ayant trait 
a la demande aux raisonnements sur lesquels ils fon- 
dent leurs decisions. 

GRANDES L_|GNES 

Le present document comprend huit sections, 
chacune desquelles traitant d’un volet important 
de la gestion de la demande d’eau. 

Le chapitre 2 traite des principes sur lesquels re- 
pose la gestion de la demande, presente Ies grandes 
lignes des principales techniques employees pour gérer 
la demande d’eau, et indique Ies points saillants des 
avantages de la gestion de la demande d"eau-.- Le cha- 
pitre 3 decrit Ies programmes fondamentaux de recher- 
che et d_e collecte de donnees qui doivent etre realises 
pour acquerir Ies connaissances necessaires a la ges- 
tion de la demande d’eau. 

Les chapitres 4, 5 et 6 porte_nt sur trois importantes 
categories d’utilisations: municipales, i_ndustrielles et 
agricoles. Des renseignements de base sur |’ut_i_lisation 
de I’eau et les problemes existants et imminents sont 
presentes a l’égard de chaque categorie. Vient ensuite 
un examen approfondi des techniques de gestion de la 
demande d’eau qui peuvent etre employees et des 
consequences de l’adoption de cette gestion. 

Le chapitre 7 traite des repercussions de la gestion 
de la dema_nde d’eau sur les utilisations sans 

. prelevement de l’eau. Les principales methodes et 
difficultes de determination de la valeur de l’eau auxetins



de ces utilisations sontprésentées. La deuxieme moitié 
du chapitre est axée sur Ies activités récréatjves en tant 
qu’exemple d’utiIisation sans prélevement dans Ie con- 
texte de la gestion de la demande d’eau. 

Des methodes de gestion de la demande d_'eau ont 
été essayées périodiquement, avec difiérents degrés 
de succés, dans d’autres pays. Le chapitre 8 présente 
un état succinct des experiences vécues a l’étranger. 

Le chapitre 9 indique Ies principales mesures é 
prendre pour jntégrer pleinement la gestion de la 

demande d’eau a la fagon dont Ies Canadiens gerent 
leurs ressources en eau. II présente Ies’ principes et 

programmes fondamentaux nécessaires é une gestion 
efficace de la demande d’eau, tant en général que du 
point de we de chacune des grandes categories 
d’uti|isations de I’eau. Ce chapitre souligcne 
particuliérement |’importan‘ce de la recherche et de 
I’acquisition de données et indique un certain nombre 
de recherches possibles.

V 

Le dernier chapitre const_itue un résumé de la si- 
fuation actuelle de la gestion de la demande’d’eau au 
Canada. ll comprend des recommandations sur les 
étapes é suivre pour mettre efficacement en oeuvre la 
stratégie de gestion de la demande.



CHAPITRE 42 

Principes de la gestion de la demande d’eau 

CONCEPTS DE LA GESTION DE _L_A DE_MANDE. 
D’EAU 

La strategie de gestion de la__ demande d’eau repose 
sur un certain’ nombre de concepts: l’exa_men des 
mecan_i_smes fondamentaux d‘affectation des ‘ressour- 
ces qui sont utilises dans les pays occidentaux, 
l’e|argissement de l’éventail des mécanismes-‘possibles 
de gestion de l'eau, une definition pratique et quanti- 
fiable de la conse”rvatiofin_ die |’e'a_u, et l'encouragement 
de la mise en valeur durable des ressourcesa. Chacun 
de ces concepts est traité succinctement ci-dessous 
afin d'indiquer les points saillants de certaines des 
bases de la gestion de. la demande d’eau.’ 

Mécanismes de partage des ressources 

Les pays occidentaux se fient beaucoup aux 
marches economiques pour ce qui est de "la repartition 
des biens eta services entre les consommateurs et du 
partage des ressources entre les producteurs. Bien qu’il 
arrive souvent que le secteur public intervienne dans les 
marches privés enreponse a des pressions faites par 
.le public ou a cause des iniquites auxquelles donne lieu 
un marché debridé; laatarifiacatiaon est un des principaux 
mécanismes de partage des ressources. Aux fins de la 
gestion de la demande d’eau, il est d’une importance 
cruciale qu’on reconnaisse cette caracteristique de 
base et qu’on fonde des programmes sur elle. H y a done 
lieu d’etudier le partage des ressources de fagon plus 
poussee des Ie debutdu present document. 

Du temps of; ii présidait le conseil des conseillers 
economiques du president Carter, Charles Schultze a 
presente des arguments en f_aveur de l’augmentation du 
recours tau jeu des forces econo_m_iques a_ d_es fins 
publiques telles que la protection de l’envirorinement. 
M. Schultze (1977) a indique un choix critique a faire 
quanta l’intefirvent_ion publique dans Ie marché une fois 
qu’on a pergu un probleme justifiant pareille interven-' 
tion. D’une part, l’intervention peut consister a com“- 
mander et a controler le secteur prlvé afin de ‘regler le 
probleme. D’autre part, on peut mettre Ie secteur prlvé 
a contribution dans toute la mesure du possible a cette 
fin. Dans presque tous les cas d'i_ntervention publique, 
y compris ceux qui avaient trait a la gestion de l’eau, 
c’est la premiere option qu’on a retenu. On n’a que 

rarement essayé de mettre au point des tech_niques 
d’int,ervent_ion permettant de conserver certaines des 
qualites du‘ marché li_bre (Schultze, 1977, p. 6). Le public 

' 

ne regolt que peu d"indications au sujet d_es causes des 
problemes ou des solutions a y apporter. On n’etabl_it 
que peu de rnodeles de marche afin de faciliter Ie 

reglement des problémes. Puisqu’i| est mal informe au 
sujet des veritables coats de l’utilis_atio’n des gressources, 
il est inevitable que le public n’emploie pas les ressour- 
ces disponibles de fagon optimale ou d’une maniere qui 
a meme vaguement trait a l’optimum. 

Selon M. Schultze, les societes occidentales man- 
quent des avantages parce qu’elles s'attaqu'ent aux 
p'robl_e‘mes publics sans profiter de certaines des 
caracteristiques du partage du marché. Premierement, 
cela ne leur permet pas d’employer des arrangements 
convenus unanimement pour chercher des solutions. 
Parcontre, 'les.affrojnt'ements par des moyensjuridiques 
et par la reglementation sontcourants, ce qui a pour 
resultatlque les problemes demeurent en suspens de- 
va_'n‘t les tribunaux, sont carrement rejetes par ceux-ci 
ou orit tendance a persister parce que tres peu de 
changements se produisent. Deuxiemement, il arrive 

7souvent que les -strategies employees néce.ssit_en‘t 

l’uti|isation d’une information difficile a obtenir, alors 
q‘u’en situation de recours au marché, chacune des 
parties interessees procede a des modificat.io,ns. 
appropriees aux circonstances dans lesquelles ellese 
trouve et s'efforce en meme temps de regler les 
problemes. Troisjemement, ill arrive souvent que les 
strategies axees sur le marchae donnent a l’innovation 
une orientation socialement souhaitable, alors que la 
réglementation ne suffit nettement pas, dans la plupart 
des cas, a engendrer l’effort nécessaire a 
'l'_etabli,issement de so_Iu_tions nouvelles et efficaces. 
Solow (1957) a prouve que Ie jeu des forces 
economiques a favorise enormement le changement 
technologique,‘ qui est intervenu pour 85 % de 
l’expansion de |’econo.mie des Etats-Unis de 1909 a 
1949. Le probleme que pojse la reglementation, qui a 
‘te;ndan,c‘e a daeformer les mécanismes du marché, est 
particulieremer-it grave sous le rapport de 
l’environnement, parce que le changement des 
procedes et le peirfectionnement des techniques sont 
probablement les meilleurs moyens de proteger 
|'environnement. Dans un recent rapport, |’Organisation
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pour la coopération et le dév‘eloppe.men't économiques 
(OCDE, 1984, p. 7) a effectivement indiqué qu’a long 
terme, les instruments économiques accélerent 
l'innovation en bmatiere de réduction de la. pollution. La 
tarification et d’autres instruments éco'nomiqu'es 
comme les permis de mise en marché, en plus des 
instruments classiques de réglementation, sont des 
stimulants destinésvd’abord a réduire les coats. 

Ce qu’il convient de reteinir des propos de 
M. Schultze, c’est que l’appli’cation des principes du 
marché privé‘ au réglement de problémes publics 
présente des avantages et qu’il serait utile de mettre 
peu a peu certains de ces principes" en p'rati'q'ue d_ans la 
gestion publique. Par exemple, l’un de ces avantages 
serait que les principes du marché accélerent le proces- 
sus optimum 

_ 
d’ad_option de techniques d’économ'ie 

d’eau. II ne s’agit pas d’adopter aveuglément tous les 
principes en question dans lesecteur public car, comme 
nous l’avons 'i'n‘diqué ci-dessus, un marché sans con- 
trainte ne vaut pas toujours m_i_eux q_u’un marché 
réglementé. ll suffitsimplement de se rappelveir que nous 
ne devrions pas négliger une des bases de notre société 
au cours de la gestion publique. 

L V 

C’est pourquoi la gestion de la demande d’eau a 
pour but de faire jouer les forces du marché dans le 
reglement des problemes environnementaux. Les 
chapitres suivants du presentdocumentindiquent un 
certain nombre de situations dans lesquelles des prin- 
cipes dérivés des concepts marchands peu'v'en’t servir 
a cerner eta régler des problemes environ_nementaux. 
Si _l’on devait ne tirer qu’un'e seule legon de la situation 
actuelle de' la gestion de la d.ejman,de,,» Ce serait que les 
princip_es marchands'for"men‘t un ensemble important, 
bien qu’inutilisé en grande partie, de techniques de 
gestion des eaux qu’il y aurait lieu d’examiner en detail 
au cours des recherches et_ applications futures. 

Eflargissement de l’éventail ges options de 
gestion de I’eau 

La gestion de I’eau consisteachoisirdes mesures 
précises au sein de l’éventail des moyens viables de 
répondre aux_ besoins en eau de la société. Autrement 
dit, a chaque probleme que posent Ies r‘essouir‘ces__e'n 
eau correspond un certain nombre de solutions possi- 
bles, et la gestion efficace est l’art de choisir des solu- 
tions judicieuses. L 

Le professeur Gilbert White (1961) etses collégues I 

de l’University of Chicago ont établi une maniere 
méthodique de s’attaq'uer aux problemes relatifs aux 
eaux qui nécessite l’élargissement de l’éventail des 
options examifnées au’ cours de l’ét_ablissement de tech- 
niques de gestion. La méthode découle principalement 
de l’expérience acquise en-s’«attaquant a des problemes 

d’i;n,ond,at_io,n et d’a,ménagem,ent des plaines inon- 
dables. Selon la méthode du professeur White, par 
exemple, le gestionnaire devraittenircomptenon seule- 
ment des options structurales (p. ex,_, les digues, les 
barrages). mais aussi d’a_utres moyens de planifier 
Faménagement des plaines inondables (p. ex., le zo- 
nage et les politiques sur les espaces ouverts). Dans un 
meme ordre d’idées, les gestionnaires qui doivent faire 
facea des problemes d’approvisior'1njement en eau dans 
le contjexte actuel devraiient tenir compte a la fois des 
possibilités de manipulation des approvisionnements et 
des possibilités de gestion de la demande. Le fait 
d’é|argir ainsj l’éventail des solutions possibles devrait 
permettre d”améliorer la prise de décision, d’en faire 
augmenter l’efficacité et d’en réduire le coat, ce qui 
devrait rendre la gestion plus efficace. Ce point de vue 
est illustre dans les chapitres suivants. 

On pourrait sout_enir que Pélargissement def 
l’éventail des options de gestion dépend du régime 
économique. Plus l’exploitation des ressources devient 
coateuse, plus il est possible de mettre en oeuvre de 
nouvelles-fagons de les utiliser. Néamr‘-ioi’ns, il importe 
de souligner que dans le domaine des ressources en 
eau, oa l’on n’ajamais accordé beaucoup d’imp‘ortance 
aux, facteurs économiques (pa_r opposition aux facteurs 
financiers) auxfins de la prise des déci‘s;i'or’is de partage, 
on peut élargir l’éventail des options, et cela favorise 
dans bien des cas tant l’économi‘e que la gestion de 
l'eau.. 

Définition de la conservation de I’eau 

Baumann etcoll. (1980) ontexaminé le mouvement 
de la conservation de I’eau et ses repercussions sur la 
gestion de I’eau :. lls ont constaté qu’il y avait de 
nombreuses définitions discordantes e't contradictoires 
de la coh'_se'rva.tion et que peu d’entr'e elles permettaient 
vraiment d’aborder' le_s problemes de gestion de fagon 
analytique. lnsistant sur l’importance de la capacité de 
mesurer les efforts de conservation et d’en suivre 
l"'évo’lu‘tion, Baumann a envisagé la conservation de 
l’e,au dans une optique avantages-coats. C’est 
pourquoi il a défini la conservation de I’eau en tant que 
«reduction de l’utilisation de I’eau, ou de la perte d’eau, 
qui est profitable a la société». La p'rofitabiIité pour la 
-société nécessite des solutions de compromis entre les

, 

avantages et les coats d’une mesure de gestion de 
I’eau et peut, par consequent, étfire mesurée a |’aide de 
méthodes d’analyse avantages-coats.‘ De plus, selon 
cette défjn_ition, la conservation de I’eau a des 
bénéficiaires précis et englobe Ie vaste éventail des‘ 
utilisations de I’eau avec prélevement et -sans 
prélévement. Comme nous l’avons indiqué des le 

départ, la combinaison, de cette definition et du concept



de la gestion de la demande constitue l’axe de la 

strategie de gestion de la demande d’eau, c’est-a-dire 
que le but final est non pas de réduire |’utilisation de 
l’eau, mais de faire augmenter le bien-etre de la societe. 

Dans les régions ou il y a penurie d’eau ou risque 
de pénurie, l’économie d’eau peut fort bien constituer 
un objectif social. Les coats associés a l’incertitude 
quant aux besoins futurs, a. l’importance de garder des 
options possibles en matiere de développement, et au_x 
avantages de sauvegarder les écosystemes ne 
refletent vraisemblablement pas la réalité. ll découle de 
ceci que la notion de «profitabiljte pour la societe» 
devrait etre comprise dans son acception la plus large, 
de fagonainclure les benefices intangibles. Toutefois,la 
definition de la conservation que donnent ici Baumann 
et coll. (1980) reste valable. 

Encouragement de la mise en valeur durable des 
ressources 

La gestion de "la demande d’eau cadre avec le 

principe du «développement durable», terme dont 
l’usage a été lance pendant les années 1980 au cours 
de |’étab|issement, par les Nations Unies, de la 

Strategie mondiale de la conservation. Le concept du 
développement durable se resume comme suit: 

la modification de la biosplzére et l’emploi de ressources 
humaines, financiéres, vivantes et non vivantes, pour satis- 
faire aux besoins des hommes et améliofer la qiaalité de leur 
vie. Pour assurer la péfenn ité du _déve loppemént; 1' I faut ten ir 
compte des facteurs sociaux et écologiljues, ainsi que des 
facteurs économiques, de la base des ressources vivantes et 
non vivantes, et des avantages et désavantages ti long terme 
et ci court‘ terme des autres solutions en visageables. (UICN, 
1980, p, 1.) * 

Le concept du développement durable a été adopté 
en réponse aux adversaires du mouvement de la con- 
servation, qui soutenaient que les partisans de celle-ci 
s’opposa_ient nécessairement a la mise en va_leu_r des 
ressources. En presentant le concept du 
développement. durable dans la Strategie mondiale de 
la conservation, on tentait d’intégrer conservation et 
développement afin de voir ace que les modifications 
de l’en‘vi,ronnement assurent le bien-etjre de tous les 
humains. Le rapport de la Commission Brundtland, qui 
s'intitu|e Notre avenira tous (Commission mondialesur 
l’envi,ronnement et le developpement,1987), temoigne 
d’un grand effort fait pour prouver les liens etroits qui 

* Les citations’ contenues dans ce document ont été tra- 
duites par le Secretariat d’Etat du Canada. 

existent entre l’économie et |’environnement ainsi que 
l"importance primordiale du concept de la durabilité du 
développement. Dans un recent rapport, le Conseil 
canadien des ministres des Ressources et de 

. l’Environnement (1987) appuie aussi l’adoption de la 
durabijlite en tant qu’important concept dela gestion 
future. 

La gestion de la demande d’eau favorise et encou- 
rage la realisation de l’objectif du développement dura- 
ble. Selon Postel (1985, p. 7), «ce n’est que si l’on gere 
la demande d’eau, au lie_u de s’efforcer incessamment 
d’y répondre, qu’on peut esperer assurer la sécurité et 
la durabilité veritables des approvisionnements futurs 
eh eau.» 

Repercussions et reactions 

L’union des concepts susmentionnes constitue la 
base de la gestion de la dema_nde d’eau. Si l’on s’inspire 
des stimulants que prevoit le marche prive, on pourra 
envisager de nouvelles méthodes de partage des eaux 
en situation de penurie. Qui plus est, on devrait pouvoir 
elargir |’eventai| des solutions possibles aux fins de la 
prise des decisions de gestion. Les concepts de la 
conservation, bien qu’ils aient ete definis de facon con- 
fuse par le passe, donnent une raison d’etre a_ la gestion‘ 
de la demande d’eau: faire augmenter le bien-etre de la 
societe grace a une reduction socialement souhaitable 
de |’uti|isation de l’eau. Au Canada, l’objectif est 
d’economiser des ressources dans un contexte 
économique et non d’économiser de l’eau a cette seule 

- fin. En dernier lieu, et c’est peut-etre ce qui importe le 
plus, le besoin d’assurer la durabilité du développement 
est Ie but mondial de la gestion de la demande d’eau. 
Les ressources en eau sont limitees, meme au Canada, 
par des pénuries regionales, par la diminution de leur 
qualite ou, indi,rec'te,ment, par les contraintes imposees 
au capital de mise en valeur. C’est pourquoi la mise en 
valeurdoit devenir durable. Or, les strategies de gestion 
de la demande comptent parmi les moyens d’arriver a 
cette fin. 

TECHNIQUES EXISTANTES DE GESTION DE LA 
DEMANDE D’EAU 

La gestion de la demande d’eau se ‘pratique a l’aide 
d’un éventail d’instruments et de techniques, qui peu- 
vent etre repartis ent_re trois categories: économiques, 
socio-politiques, et relatifs aux structures at aux modes 
d’utilisation. N__otre classification des techniques 
ressemble a celle qui a été proposée dans un rapport 
du service de recherche du Congres des Etats-Unis au 
sujet des moyens par lesquels les ut_i_lisateu_rs urbains 
peuvent realiser des economies d’eau (Flack, 1981).



Vous trouverez ci-dessous Ies grandes lignes de 
chaque technique. Des renseignements sur leur appli- 
cation a des utilisations precises de l’eau, figurent aux 
chapitres 4, 5 et 6. ll importe de remarquer que les 
techniques de gestion de la demande d’eau portent sur 
les preoccupations en matiere tant d'elimination des 
dechets que d’alimentation en eau. 

' 

Techniques economiques 

Les techniques economiques reposent sur une 
gamme de moyens pecuniaires d’encouragement (p. 
ex., Ies ristournes et les credits d’imp6t) et de dissuasion 
(p. ex.,_ Ies hausses de prix, Ies amendes et les sanc- 
tions) destinés a communiquer aux utilisateurs des 
renseignements exacts au sujet de la vaieur de l’eau. ll 

s’agit de favoriser I’amelioration ‘ des prat_iques 
d’utilisation de l’eau par I.’augmentation de la conserva- 
tion et de la durabilite des ressources en eau. La tari- 
fication realiste de l’utilisation de l’eau est un des instru- 
ments les plus fondamentaux de la gestion de la 

demande d’eau. Bon nombre d’~options de gestion de 
cette demande sont axees sur pareille tarification. La 
tarification de l}’util,isation de l’eau est une des 
principales strategies prevues par la Politique federale 
relative aux eaux adoptee en 1987, qui encourage 
|’adoption du principe de la tarification realiste en tant 
que moyen de moderer la demande d’eau et d’obteni_r 
des recettes permettant de couvrir Ies couts (Environme- 
ment C-anada, 1987a, p. 8). Millerd (1984, p. 8) a 
examine le concept de la tarifica_tio'n dans le contexte 
de la gestion de la demande d’eau. II a declare ce qui 
suit: . 

Les tarlfsjouentdeux roles essentzels sur le marche’: ils 
lz'm‘itent la consommation et encouragent la production. La 
lz'mz'tation de la consommation est nécessaire puisque la 

rareté einpéclze a lafois la réponse d tous les I)esoi'ns et la 
production illinzztée de biens et de services. Ilfaut mesurer 
Ies biens et services aux consoimnateurs et les facteurs de 
production auxproducteurs. La taI"_z]icat1_'on permet, par lejeu 
de la concurrence, de voird ce que les biens e_t services soient 
affectés aux utilisateurs awcquels on accorde le plus de valeur 
et a ce que les facteurs de production soient attribués aux 
utz'lzsatz'ons qui rapportent le plus. Les tarzfs encouragent la 
production en indiquant le prilx que les consommateurs sont 
dzsposés d payer, ce qui pousse Ies producteurs d mettre 
l ’accent sur les produits qui leur sont les plus profitables. 

Autrement dit, en des termes simples, Ies tarifs 
envoient des signaux aux consommateurs et aux pro- 
ducteurs au sujet de la vaieur éconornique de 
l’utilisation des reissources. 

Techniques relatives aux structures et aux modes 
d’utilisation 

. Les techniques structurales sont celles qui consis- 
tent a modifier Ies structures existantes afin de mieux 
controler la demande d’eau. Ces techniques compren- 
nent, par exemple, la mesure a_u "compteur, la moder- 
nisation, la regularisation des ecoulements et Ie_ 
recyclage. La mesure au compteur est particulierement 
importante parce qu’elIe constitue la premiere etape de 
Petablissement d’arra'ngements de tarificatio'n effica- 
ces. Sans mesure de l’utilisation au compteur, tout effort 
de tarification selon Ia demande et de gestion de la 
demande sera inutile. Nous traiterons de la mesure au 
compteur defacon plus poussee au chapitre 4. De plus, 
Ies techniques structurales comprennent Ies change- 
ments de pratique a caractere physique, tels que la 
culture d’especes vegetales indigenes afin de reduire 
Ies besoins en arrosage et l’amelioration de 
I’equipement d’arrosage afin de reduire Ia quantite 
d’eau employee. Les techniques ayanttrait aux modes- 
d’uti'l'isation sont les modifications que les ”uti'lisateurs 

peuvent apporter a leurs fagons d’utiliser l’eau pour 
mieux controler la demande. Elles comprennent la 
detection et la reparation des fu_ites et les restrictions a 
l’utilisation de, l’eau pendant ales périodes de penurie 
d’eau. 

Techniques socio-politiques 

Dans le contexte de la gestion de la demande d’eau, 
on e_ntend par techniques socio-politiques les politiques 
et Ies mesures con nexes qui peuvent etre adoptees par 
des organismes publics afin d’encourager la conserva- 
tion de I’eau. Cestechniques comprennent la _rea_lisation 
d_e progra_mr__nes de sensibilisation du pu bl_ic et Padoption 
de politiques economiques gouvernementales et de 
textes réglementaires tels que Ies codes du batiment et 
les normes portant sur la modification des appareils 
menagers. ll s'agit d’instruments permettant de voir a 
ce que le public collabore a l'ame|ioration des pratiques 
degestion de I’eau. C’est pourquoi |’educa_tion efficace 
du public est une des techniques les plus iimportantes 
de cette categorie. . 

Liens entre les techniques 

Dans bien des cas, Ies techniques de gestion de la 
demande sont liees entre elles, comme le souligne 
Postal (1985, p. 42) dans le contexte de la gestion 
municipale de l’eau.



Les eflorts fructueux de réduction de _la demande par 
habitant comprennent invariablement une comb_ina‘i9on de 
techniques d ’économie d ‘eau, de stimulants économiques, de 
mesures de réglementation et d’éa'ucation du public. Ces 
rjnoyens se renforcent les uns les autres, et leur efficacite’ est 

maximale s’ils sont jumelés. La majoration des tarifs 
d’utilz'sation de I ‘eau, par exemple, encourage les consom- 
ntateuzs a installer des dispositifs d’économie d ’eau dans 
leurs maisons et appartements et a‘ opter pour le maintien de 
la végétation indigéne d I ’achat d’une habitation neuve. 
L 'éducat_ion est d ‘une importance cruciale pour ce qui est de 
faire appuyerla conservation et de rendre les gens conscients 
des moyens facileset rentables qu ’ils peuventprendre pour 
économiser I ’eau. 

cnnenes D-‘EVALUATION DES METHODES DE 
GESTION DE LA DEMANDE D’EAU 

L’efficacité des procedures d’ev‘alua'tion est un des 
principaux facteurs de l’adoption de nouvelles 
strategies de gestion. ll découle de la definition de la 
gestion de la demande d’eau que nousvavons présentée 
ci-dessus que les methodes choisies doivent reduire 
l’utilisation ou la consommation d’eau et presenter, at 

l’ana,lyse avantages—co0ts, un avantage net pour la 
société. Dans la présente section, quiestfondee sur les 
travaux accomplis par Herrington au nom ‘ de 
l’Org_anisation pour la cooperation et le developpement 
économiques (OCDE, 1987a), nous examinerons ces 
deux criteres et d’autres qui peuvent servir a évaluer 
differentes mesures de gestion de la demande d’eau. 

Evaluation technique 

Toute methode de gestion de la demande devrait 
etre assujettie a une evaluation technique destinee a 
établir une estimation de la reduction réelle de la 

demande ou des déversements qui découle de l’emploi 
de la methode. L’évaluation technique peut faire inter- 
venir le concept de. I’efficacite technique, qui est f_on_de 
sur le rapport entre I’eau pompée a I’entree du réseau 
et I’eau Iivrée au consommateur ou a l’utilisation finale. 
Toutefois, pareille evaluation peut aussi faire intervenir 
des facteurs économique_s et environnementaux.-Ainsi, 
les criteres économiques et environnementaux peu- 
vent- ils, en quelque sorte, primer l’efficacite technique. 
Cependant, cela vaut probabiement quand meme la 
peine de séparer le crjtere des autres, puisqu’i| peut 
parfois arriver qu’une mesure proposee soit 
abandonnee sa_ns qu’on ait procédé a des calculs 
économiques (OCDE, 1987a, p. 11). De plus, |’ana_lyse 
technique peut englober un facteur d’acceptation par le 
public et des facteurs poiitiques. 

Evaluation économique 

Dans I’optique des poiitiques. vu l’augmentation 
des frais d'exploitation de I’eau et de la concurrence 
‘entre les utilisations pour l’affectation du capital dis- 
ponible, le concept de l’ef_ficacité technique est d’une 
utilite restreinte parce qu"il ne permet pas de tenir 
compte de la valeur de toute utilisation precise de I’eau 
(p. ex., a des fins résidentielles intérieures) par rapport 
a celle d’autres utilisations dela meme eau (p. ex., 
arrosage des pelouses ou activités industrielles). On 
peut en conclure que le fait de ne preter attention qu’a 
l"amelio,ration de l’efficacite technique d’une utilisation 
de I’eau peut donner lieu a des dépensesimproductives 
si la valeur de cette utilisation est inférieure a celle de 
certains aut_res usages possibles de la meme eau. 

La deuxieme partie de la definition de la gestion de 
la demande d’eau que nous a'vons présentee a tra_it a 
un deuxiéme concept d’efficacité. Si les tarifs 

té‘moigne_n,t de la valeur des ressources employees aux 
fins de la production et demand_ees par les consom- 
mateurs, on dit qu’il y a un partage économiquement 
efficace des ressources. L’efticacite économique ou de. 
repartition est determinée en fonction de la valeur des 
quantités restreintes die ressources dont dispose la 

société. C’est pourquoi quiconque étudie l'efficacite 

économique de I’eau doit se demander quelle sera la 
valeur nette de I’eau selon ditferentes utilisations pos- ’ 

sibles et si les institutions existantes sont suffisamment 
souples pour que I’eau disponible soit repartie de 
maniere a permettre a l’ensemble de la société d’en tirer 
un profit maximal. ll serait rationnel que l’efficacit_é 

économique soit une condition préalable a l’exploitation 
de nouvelles reserves d’eau. Sur le plan pratique, 
l’augmentation de l’effic'acité économique de la 

repartition de I’eau pe_ut comporter des revenus et des 
emplois supplémentaires ainsi qu’une amelioration de 
la qualite de la "vie. L’efficacite économique de 
|’uti|i_sat_ion des ressources est un des principaux objec- 
tifs de la politique économique, car sa realisation signifie 
que l’économie se rapproche de la productivité maxi- 
male dans le contexte des ressources disponibles. 

Evaluation financiere 

L’analyse financiere est fondee ujniquement sur les 
mouvements de trésorerie. Du point de vue financier, 
un projet précis ne serait juge faisable que si le taux de 
rendement de l’in‘v‘estissement nécessaire a sa 
realisation dépasse ou égale le coflt de renonciation, 
tel que calculé en fonction des taux d’i_nterets. Les 
evaluations tinancieres doivent réveler une valeur nette 
actuelle positive, cette valeur etant la valeur actuelle de



tous les mouvements de trésorerie futurs. Le taux de 
rendement devrait etre superieur au cout du capital. 

Evaluation environnementale 

Les etudes des incidences environnementales por- 
tent sur des facteurs intangibles dont il n’est pas tenu 
compte au cours des autres evaluations, tels que la 
qualite de la vie, la diminution des populations fauni- 
ques et les valeurs esthétiques. Dans le contexte de la 
gestion de la demande, Ies considerations environ- 
n_e_menta_les peuvent etre _import_antes. La gestion de la 
demande exige qu’on s’efforce d’accomplir des taches 
'de gestion (p. ex., alimentation en eau et evacuation des 
eaux usees d’une region urbaine) grace a des volumes 
d’eau reduits. Cela fait augmenter Ies teneurs en con- 
taminants des effluents. Le critere d’eva|uation environ- 
nementaie a trait a des questions de ce genre. 

De plus, elle peut porter, par exemple, sur les 
grands detournements d’eau qui ont été realises ou 
projetes a differentes fins, et principalement pour 
réduire les pénuries d’eau. Le derangement de 
l’e_nvironnement qui est associé a de tels 
détournements est normalement tres important. 
L'evaluation environnementale consisterait a 
determiner Ia mesure dans laquelle la gestion de la 
demande peut reporter ou meme eliminer le besoin de 
réaliser le projet. 

_l'-:_—val,ual'io.n sociale, politique et institutionnelle 

L’ev‘aluation sociale, politique et institutionnelle est 
axée sur l’equilibre entre les differents secteurs de la 

- societé, Ies ressources eta_nt affectees a ceiui qui est le 
plus pu_issant. Dans le contexte de la gestion de la 
demande, pareille evaluation peut avoir tendance a 
decourager la prise de mesures-telles que la majoration 
des tarifs d’utilisation de l’eau. Une recente etude sur la 
tarification de l’eau dans les municipalites (Tate, 1989) 
a permis de constater que l’acceptabilite politique est 
probablement le critere le plus important de la fixation 
des tarifs d’utilisation de l’eau. 

L’equite de toute mesure projetee de gestion de la 
demande est un des objets importants de son 
evaluation. L’equite a trait a la realisation d’une 
repartition souhaitable des revenus entre differents 
groupes que comprend la société. ll est difficile. 

d’évaluer |’équite d’une mesure de gestion car aucun 
critere n’a ete établi pour determiner le degre d’équite 
d’une mesure. Toutefois, on peut prouver l’iniquité des 
pratiques existantes et les progres que la gestion de la 
demande permettrait de réaliser en vue de la rectifier. 
Le fait que bien des municipalites canadiennes con- 

tinuent d’imposer des tarifs uniformes d’utilisation de 
l’eau est revélateujr sous ce rapport. De prime abord, et. 
certaineme'n't aux fins des politiciens, la tarification 
uniforme semble etre des plus équitables. Tous les 
utilisateurs residentiels versent un meme montant. Or, 
o_n neglige entierement le fait que certains utilisateurs 
peuvent employer considerablement plus d’eau que les 
autres, ce qui impose une chargesuperieure au reseau. 
L’application de la tarification uniforme aux utilisations 
indvustrielles correspond encore davantage au finance- 
ment de certaines utilisations. Puisque ce sont Ies 
grands utilisateurs qui determinent _l’envergure du 
reseau dont une municipalitjé a besoin, on a tendance 
a ajmenager des réseaux trop vastes (et plus couteux 
qu’il ne le faudrait) uniquement pour repondre aux be- 
soins de quelques usagers. On peut en conclure qu’un 

. arrangement qui semble equitable est, en fait, 
i'néqu.itable. Le meme raisonnement peut etre applique 
a d’autres aspects de I’utilisation de l’eau tels que le 
deversement sans discernement d’eaux usees dans les 
cours d’eau_. 

AVANTAGES DE LA GESTION DE LA 
DEMANDE D'EAU 

Ce qu’il importe le plus de comprendre au sujet de 
la gestion de la demande d’eau, c’est qu’e_lle consiste a 
essayer de voir a ce que les fonds de mise en valeur de 

. l’eau servent. au plus grand nombre possible de 
mesures nouvelles. La societe dispose toujours de 
montants restreints a consacrer aux entreprises telles 
que la mise en valeur de l’eau. Les programmes de 
restrictions financieres adoptes dernierement par les 
gouvernements au Canada temoignent des possibilites 
de financement limitees. L’efficacite economique exige 
qu’on tente d’atteindre des fins precises au meilleur 
compte possible, afin de repondre a la plus grande 
partie des demandes de fonds. C’est pourquoi 
l’eia,rgissement de l’éventail des options et la concep- 
tion de la conservation de l’eau dans le contexte d'un 
rapport avantages—co0ts seront importants da_ns le 
futur. Ainsi, le principal avantage de la gestion de la 
demande d’eau est-il de permettre I’utilisation optimale 
des ffonds de mise en valeur. 

En outre, la reduction moyenne des charges de 
pointe et la rea_l_isation d;economies d’energie 
cons'idér’able_s sont d’autres avantages de la conserva- 
tion de l’eau dont peuvent profiter Ies municipalites. 

L’adopt_ion, par lfindustrie privee, de la strateie de 
gestion de la demande d’eau présenterait bien des 
avantages, dont ies suivants: 

1. amelioration du’ controle des écoulements 
d’eau d’alimentation et d’eaux usees a 
cause du besoin d’améliorer la comptabilite;



2,. modification des attitudes a |’égard de l’eau 
3 mesure que Ies coats sont ionoscrits aux 
registres comptables; 

3. amélioration de latechnologie é mesure que 
Ies dépenses de R et D sur |’épuration de 

l’eau deviennent profjtab_|_es, et création ou 
expansion d’industries afin de mettre cette 
amél_ioration en oeuvre: et 

4. production de revenus, par exemple, par la 
récupération de sous—produits.



CHAPITRE 3 

Acquisition de données et recherchessur la demande 
d’eau 

Dans Ia plupart des domaines d’étude au sujet de 
la gestion des ressources, il faut obtenir des données 
de base et procéder a des inventaires pour pouvoir 
prendre des mesures efficaces et éclairées. ll convient 
d’indiquer brievement ici‘ la nature et l’avancement des 
efforts faits pour obtenir des données fiables sur 
l’uti|isation de l’eau au Canada afin de fonder sur elles 
les futures mesures de gestion de la demande d’eau; 

L’acquisition de données sur l’utilisation de l’eau et 
l’estimation de celle—ci onttoujours constitué des parties 
intégrantes des travaux réalisés au Canada dans le 
domaine de l’eau. En fait, Ies travaux de construction 
accomplis dans _c_e domaine se justifient presque 
entierement d’aprés Ies besoins humains. Cependant, 
jus‘qu’a derniérement-, on a atteint Ies objectifs 
d’exp|oitation de l’eau presque uniquement en manipu- 
lant les ressources en eau par des barrages de 
derivation et d’autres ouvrages semblables. Au cours 
de la planification des travaux, on a normalement 
estimé Ies utilisations de l’eau en se fondant sur des 

données de source second_aire. ll est relativement 
récent qu’on établisse méthodiquement des estima- 
tions de la nature de la demande d’eau selon des 
données canadiennes. 

Les premieres études mét_hodi_ques des besoins en 
eau ont été réalisées par J.F.J. Thomas du ministere 
des Mines et des Levés techniques, ministére dont des 
parties ontservi a former Environnement Canada (voir, 
p. ex., Thomas, 1959). Les études _de M. Thomas 
étaient axées sur les besoins qualitatifs de I’industrie 
privée et la fagon dont on y répondait dansles différents 
bassins hydrographiques du Canada. Elles ne portaient 
nullement sur Ie point de vue quantitatif de la demande 
d’eau-.- 

’ ' 

Au Canada, c’est vers le début des années 1970 
qu’on a commence a menervméthodiquement .des 
enquétes quatntitatives sur les utilisations de l’eau, 
grace a |’acq’uisition de données sur l’uti|isation in- 
dustrielle de l’eau et a la réalisation de plusieurs 
programmes de recherche un_iversitaires. Le premier 

Tableau 1. Utilisation de l’eau au Canada, 1981 (millions de m3/année) 
Utilisation de l’eau _pa'r secteur principal 

secteur Prélévement Recirculation Utilisation Déversement Consommation 1' 
biute‘ 

Agriculture 3125 —— 3 125 71-3 2 412 
Extraction de minéraux 648 2 792 3 440 470 178 
Fabrication 9 937 10 747 20 684 9 443 494 
Production d’énergie

V 

thermique 19 281 1 868 21 149 19 113 168 
Municipalités 4 263 

_ 

—~ 4. .263 3 623 54.0 

ma; 
' 

37 254 15 407 52.661 33 362 
7 

3 892 

Prélévement d'eau par région 

Extraction Fabrication Centrales 
Région Agriculture de minéraux 

_ 
therrniques Municipalités Total 

Provinces de l’Atlantique 12 86 640 1 837 ' 307 '2 882’ 
Quebec 82 107 2 319 308 1 369 4185 
Ontario 148 124 4 414 14 930 1 450 21 066 
Provinces des Prairies 2 -338 197 382 1 846 579 5 342 
Colombie-Britannique . 545 1-34 2 182 350 553 3 779 

Total 3 125 648 9 937 19 281 4 263 37 254 
% du prélévement total 8,4 1.7 25.7 51.8 11.4 100 

*PréIévement plus recirculation. 
TPrélevement moins déversement.
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relevé canadien de l’utilisation industrielle de I’eau 

s’inspirait de pres des relevés effectues pa_r le Bureau 
of the Census des Etats-Unis. Ce releve initial a eu lieu 
en 1972, et_ des relevés consecutifs a celui—ci ont et_e 
realises en 1976, 1981 et 1986 (Tate, 1977, 1983; Tate 
et Scharf, 1985). Les relevés effectués apres 1972 
etaient destines a obtenir non seulelhent des 
renseignements volumétriques, , m_a,i,s aussi des 
données economiques sur les utilisations de_ l"ea'u,» Cer- 
tains des organismes provinciaux de gestion de I’eau

‘ 

ont collabore a ces relevés de l’uti,lisat_ion industrielle de 
l’eau.

‘ 

Des relevés semblables ont été realises dans le 
secteur municipal en 1976, 1983 et 1986 (voir Tate et 
Lacelle, 1978, 1987). lls ont servi, outre les fins 

susmentionnees, a obtenir des donnee_s sur les tarifs 
d’uti'lisation de I’eau aux fins de l’analyse de la variation 
de la demande municipale d’eau en fonction des tarifs. 

Aucun relevé national exhaustif n’a ete realise sur 
les autres secteurs d’utilisation ’(p. ex,., l"ag‘ricult_ure, 

l’uti_|isat_ion menagére et l’utilisation rurale).
’ 

Toutefois, des est_i,mat'ions de l’utilisation de I’eau 
dans ces secteurs ont été etablies aux echelles 
nationale etregionale. Par exemple, la Comm,issio_n des 
eaux des provinces des Prairies (CEPP) (1982) a 
examine l’utilisation agricolevde I’eau dans la region 
relevant de sa competence. au cours d’uine étude chro- 
nologique sur l’ensemble de l’utilisation de I’eau. Le 
tableau 1 illustre la quantite. d’eau utilisee et 
consommée par grande categorie d’utilisateurs. Le 
prelevement d’eau est la qu‘antite d’eau reti_ree de la 
source d’alimentation. La consommation d’eau est la 
difference entre le prelevement d’eau et la quantite, 
d’eau restituee a la source d’alimentation. 

Des efforts restreints ont ete faits sur le plan na- 
tional pour estimer Ie volume d’eau nécessaire aux 
uti]'isation_s sans prelevement. Tous ces efforts ont 
consiste a determiner le debit minimal nécessaire au 
maintien de l’utilisation sans preleveme_nt. Bien que cela 
puisse poser des problemes complexes, les efforts 
initiaux ont servi a établir des Iignes directrices 
genérales sur Ie maintien des debits a l’echelle du grand 
bassin versant. On peut dire que le debit fiable d’un 

cours d"'eau est le debit qu’il a 19 ans sur 20. Quelques 
études antérieures (Ministere de l’Environnement de 
|’Alberta, 1977; Tate, 1987, p. 53) ont estime a 50 % de 
ce debit l’utilisation sans prelevement. ll y a lieu de 
realiser bien d'autres travaux a ce sujet. 

Certaines grajndes études régionales axees sur 
l’acquisition de données au sujet de la demande d’eau 
o_nt ete realisees. Un exemple notable est l’étude de la 
demande d’eau réalisee par la Commission des eaux 
des provinces des Prairies (1982). Dans le cadre de 
cette etude, on a recueilli des données sur toutes les 
uti_[i_sat_ion,s, avec ou sans prelevement, faites de I’eau 
dans le bassin du Nelson, en Saskatchewan, de 1951 
a 1978. Bien que certaines analyses chronologiques 
des tendances aient ete realisees, on a employe une 
méthode relativement simple pour analyser les 
données, et |’on n’a pas eta_bli de prevision. Des études 
semblables, bien que de moindre envergure, ont été 
realisees sur desbassins versants de la Colombia- 
Brit,a,nni'que par la Direction generale des eaux 
interieures, d‘Environ‘nement Canada (voir, pa_r exem- 

‘ 

ple, Shen/vood, 1986). 
En‘ meme temps ’qu'on s"efforcait de mesurer 

l"utilisat'ion des ressources, des recherches etaient 
realisees sur‘ differents aspects de la demande d’eau. 
Grima (1972), Sewell et Roueche (1974), et Kitchen 
(1975) ont presenté des analyses de la demande 
municipale d’eau en s’efforgant d’eta,lonner‘ les 
differentes fonctions de la demande selon differentes 
conditions d’utilisation de I’eau. Renzetti (1987) a 
p_rocede a une etude du meme ‘genre sur l’utilisation 
industrielle. Earmme (1979) et Tate (1984) ont examine 
la structure de la demande d’eau dans les bassins 
hydrographiques et les regions economiques grace a 
des techniques d"entrées-soriies. Hess (1986) a etudie 

- l’utilisation des eaux souterraines dans l’ensemble du 
Canada. Outre l’acquisition de données de base sur les 
differentes demandes d’eau, quelques études ont été 
effectuees _pou_r definir les caracteristiques des 
demandes d’eau au Canada, Toutefois, Ie nombre de 
ces études estfaible par rapport aux efforts faits pour 
mesurer et comprendre les caracteres physiques des 
ressources en eau.
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CHAPITRE 4 

Gestion de la demande municipale d’eau 

FAITS DE l3ASE 

Dans le present document, l’alimenta_t_ion 
municipale en eau correspond a l’eau qui est distribuee 
par des municipalités d’au moins 1000 habitants. Les 
utilisations sont réparties entre les categories 
résidentielle, commerciale, inst_itutionnelle et in- 

dustrielle. Cette derniere catégorie n’englobe que les 
reliées aux réseaux» de distribution 

municipaux. Ce sont, et de. loin, Ies installations ayant 
leurs propres sou_rces d’alimentat_io_n qui i_ntervien_nen’t 
pour la plus grande partie de l’utilisation industrielle de 
l’eau au Canada. Noustraiterons de ces installationslau 
chapitre 5. 

Le débit quotidien moyen detous les services d’eau 
municipaux du Canada alimentant des populations de 
plus de 1000 personnes était de 12,4 millions de metres 
cubes (mijllions de m3) (Tate et Lacelle-,: 1987) e_n 1986. 
On a répondu a 90 % de la demande (11,1 millions de 
m3) grace aux eaux superficielles, le reste de l’eau 
nécessaire étant puisé a des sources souterraines. Ce 
sont _princ_ipalement Ies petites mu_nicipalit_és qui ont 
employé Ies eaux‘ souterraines. 

Le déversement’ (effluent), mesuré a l’arrivée aux 
installations diépuration des eaux usées, a été de 7,6 
millions de m3 par journée ‘moyenne, soit de 61 % du 
prélevement. Les 39 % de l’eau pompée qui ne faisaient 
pas partie du déversement comprenaient des eaux 
usées brutes qu’on a déversées directement dans les 
cou_rs d’eau ambiants, des eaux ayant servi a lutter 
contre les incendies et ayant été déversées dans les 
Aégouts pluviaux, et des eaux s’étant. évaporées a 
I’irrigation des pelouses et jardins ou a cause de fuites 
du réseau de distribution. (Les fuites sont compensées . 

dans une mesure va_ria_ble par l’i_n,f_il_trat_ion d_an_s Ie 

réseau.) Selon Ies études antérieures (p.' ex., CEPP, 
1982, annexe 2), on estime qu’une moyenne d’environ 
.20 % de l’écoulement inex'pIiq‘ué est attribuable a des 
fuites des réseaux de distribution et a d’autres formes 
de gaspillage. ' 

L’utilisation ménagére de l’eau par‘ habitant est 
passablementforte au Canada. Elle n’est dépassée que 
par celle des Et'ats-'Un_is (tableau 2). Au Canada, 
l’utilisation par habitant fait l’objet de disparités 

'_ régionales consvidérables, variant d’environ_ 250 litres 
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par jour dans les regions semi-arides des plaines de 
I’Ouest a plus de 500 litres par jour dans certaines 
régions des provinces de l’Atla_nt'iq‘ue. Ces chiffres com-. 
prennent ce'u‘x de l’utili'sation a toutes les fins et non 
seulement de l’utilisation ménagere. Le tableau 3 
présente une répartition typique de l’uti|,isation ur_ba_ine. 

Tableau 2. Utilisation urbaine ménagere de l’eau en 1983. Par 
P3115 C.h0i.S_i 

Quantité quotidienne d’eau pompée 
P9)/S’ par habitant (L) 

[l_';'tats¢U nis 425 
Canada 360 
Suede 200 
Rovaume-U ni 

. . 

~ 200 
République fédérale d'Al|emag'ne 150 
France 150 
Israel 135 

Souroe::Pou’r tous lespays saut Ie Canada, Postal (1985, p. 40). 
Pour le Canada, Tate et l_.acelle (1987, tabl_e:aju 3). 

Tableau 3..|igtililsation urbaine de l’eau par principals utilisation ma e 

Uti|isati_on Pourcentage de l_a 
V 

quantité totale pompée 
Totale 

Ménagére 40 
Commerciale Heft 

. ihstitut-iofihelle 16 
lndustrielle 18 
Per‘tes_/q_u'antité's inexpliquées 26 

Ménagere 
Arrosage des pelouses 30 

= G-abinerts d'ais_a,nces 40 
Ba_ins et usages personnels 15 
Lessive 

,_ 

10 
Cuisine et ingestion directe 5 

Source‘:.Tate etLac'elle (1 91871.1 
5‘ 

V ‘ 

PROBLII‘-IMES EXISTANTS ET IMMINENTS 

Les municipalités canadiennes doivent faire face a 
un certain nombre de gravesproblémes, liés entre eux, 
en’ matiere d’i,nfrast.ructure des services d’eau.» Bon 
nombre des réseaux d’alimenta'tion en eau, et 
particulierementceux des villes les plus grandes, ont 
été construits avant la Seconde Guerre mondiale.



L’expansio,n économique et l’accroissement de la popu- 
lation pendant |’aprés-guerre ont exercé sur les orga- 
nismes publics des pressions grandissantes en vue de 
l’affectation de fonds a la construction d’installations 
d’épuration des eaux usées, ce qui a poussé le gouver- 
nement fédéral a commanditer le programme d’aide a 
l’infrastructure municipale, que réalise la Société 
canadienne d’hypot_heques et de Iogement (SCHL). Le 
gouvernement fédéral a consacré, a Iui seul, environ 
deux ‘milliards de dollars a ce programme en octroyant 
aux municipalités des préts a faible taux d’intérét et des 
subventions. Cette aide a permis d’améliorer 
considérablement _I’i_nfrastructure de traitement des 
eaux usées. 

Depuis l’abolition du programme en question, qui a 
eu lieu en 1978, les efforts faits par les gouvernements 
de la plupart des paliersa |’égard de l'i_nfrastructure des 
services d’eau ont beaucoup diminué, sauf que le 

Quebec a, au contraire, acceléré ses dépenses. Une 
importante réfection s’impose dans le cas de bien des 
réseaux existants. Le besoin de réfection et de moder- 
nisation est d’autant plus grand dans le cas des réseaux 
d’alimentation en eau, comme en témoigne notamment 
lefort volume d’eau pompée par les municipalités qu’on 
ne trouve pas dans le déversement, présumément a 
cause d’importante_s fuites. La réfection des réseaux 
sera cociteuse.

‘ 

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
(1985) a jugé qu’il fallait six milliards de dollars pour 
améliorer la partie de Finfrastructure municipale qui a 

trait aux services d’eau (alimentation en eau et 
épuration des eaux usées). Ellea porté son estimation 
a 7,5 milliards de dollars en 1987, en ra_ison de I’in_f|ati,o,n 
et des modifications du régime fiscal qui influencent les 
matériaux de construction, Compte tenu des lacunes de 
la méthode employee aux fins de l’étude de la FCM, et 
de la nécessité d’élargir les réseaux en fonction de la 
continuation de la croissance, c’est probablement de 8 
a 10 milliards de dollars qu’on aurait besoin.

, 

S’il y a, d’une part, ce besoin d’améliorer 
l’i_nfrastructure, les gouvernements des paliers 
supérieurs doivent, d’autre part, comprimer leufirs 
dépenses. Le financementde divers’ programmes pu- 
blics et d’autres facteurs macro-économiques ont 
donne lieu a des deficits gouvernementaux 
considerables-, a une augmentation rapide de la dette 
nationale, et a un climat. de restrictions financieres. 
Selon la politique fédérale en vigueur (McMillan, 1987a, 
1987b), il est peu probable que le gouvernement fédéral 
commandite un grand programme de financement de 
I’infrastructure municipale tel que celui qu’a réalise la. 
SCHL, meme s’i| entend dongner Ie pas a la recherche, 

au développement et a l’acquisition de données de 
base. C’est pourquoi, en temps de besoin reconnu de 
fortes dépenses au chapitre de l'améI_iora_tion des 
réseaux d’alimentation eneau et d’épuration des eaujx 
usées. les autorités gouvernementales supérieures ont 
beaucoup de ma] a trouver les fonds nécessaires. 

Ces problemes économiqiues et financiers sont 
d’autant plus graves que le public se soucie de plus en 
plus de l’environnement, celui-cl s'inscrivant constam- 
ment par_mi les principales préoccupations au cours des 
sondages d’opinion publique. C’est l’augmentation de 
la quantité des eaux usées, des risques de contamina- 
tion de l’eau potable par des produits chimiques toxi- 
ques, et de la détérioration des réseaux qui font aug- 
menter l"inquiétude du public. 

. 

TECHNIQUES DE GESTION DE LA DEMANDE 
MUNICIPALE D’EAU 

Cet exposé succinct des problemes existants et 
imminents que pose l’utilisation urbaine de l'eau indique 
que les méthodes de gestion classiques ne sont plus 
aussi efficaces qu’auparavant et qu’il y a lieu d’en 
adopter de nouvelles. La gestion de la dema_nde d’eau 
est une de celles-ci. Elle présente un éventail passable- 
ment large de moyens possibles de régler les 
problemes en question. Bon nombre des concepts et 
techniques indiqués ci-dessous sont connus depuis 
longtemps. Ce qui est nouveau, c’est |"idée de les 
combiner a l’intérieur d’une stratégie de gestion 
cohérente. 

Techniques économiques 

Les techniques économiques de gestion 
municipale de |’eau sont axéessur le recours a des 
politiques de tarification de l’utilisation de |’eau afin 

A 

d’influencer la demande d’eau. Les effets de la tarifica- 
tion sur l’utilisation urbaine de I’eau varient en fonction 
des caractéristiques de la demande d’eau des 
différentes collectivités. L’élasticité des -ta_rifs de la 
demande d’eau est un des indicateurs courants des 
effets de la tarification sur la demande. Pour determiner 
l’élasticité des tarifs, on mesure les repercussions de la 
fluctuation des tarifs sur la demande d’eau, d’apres Ie 
rapport entre le pourcentage de changement de la 
quantité d’eau demandée et le pourcentage de change- 
ment du tarif. L’élasticité s’exprime normalement en 
termes de valeurs se situant entre zéro et un et de 
valeurs supérieures a un. Unevaleur de l’é|asticité entre 
zéro et un signifie que les tarifs relatifs aux biens et 
services sont inélastiques, c’est-a—dire qu’a une hausse
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des tarifs ne correspond pas obligatoirement un chan- 
gement de la demande. Une valeur de I’élasticite 
supérieure a unpsuppose que Ies changements de l_a 

demande d’eau sont davantage proportionnels aux 
changements qui résultent d’une hausse des tarifs. En 
toute realite, puisque la courbe de la demande des 
biens et services represente une branche descendajnte 
vers la droite, les valeurs de l’elasticite sont souvent 
negatives. Habituellement, cependant, Ies valeurs sont 
analysées en termes absolus. La courbe des besoins 
en eau est inelastique sur la base de la quantite i_nitiale 
d’eau utilisée. Par intuition, cela s’explique car la 
demande initiale en eau d’une famille, par exemple, est 
indispensable pour l’utilisateur. La demande d’eau aug- 
mente au fur et a mesure que son utilisation devient 
moins essentielle. Lorsque l'utilisation de l’eau devient 
moins essentielle, l’élasticite des tarifs de la demande 
augmente. C’est dans ce type d’utilis‘ation qu’une 
hausse des tarifs peut avoir des repercussions impor- 
tantes sur la demande decroissante de consommation 
d’eau. Le tableau 4 indique Ies elasticitestypiques selon 
différentes utilisations residentielles de I’eau, Sup- 
posant que ces elasticites étaient valides, Flack (1981,_ 
p. 92) ajugé que lefait de doubler Ies tarifs en les faisant 
passer de 11 a 22 cents par metre cube réduisait de 
32% la demande, au cours de son etude fictive d'un 
secteur de l’ouest des Etats-Unis. Les effets seraient 
quelque peu inferie_urs dans le cas de secteurs plus 
humides. Rappelons qu’il ne s’agit que de résultats 
fictifs et que les repercussions varient considerable- 
ment selon_ la co,ljlectiv_ite, maids ces résultats i_ndiquent 
Ies economies d’eau qui pourraient etre realisees gréce 
a l’amélioration des pratiques de tarification de 
l'utilisation urbaine de l'eau. 

Tableau 4. 'E'|a'sticités typiques par rapport aux tarifs 

gnements de base sur les baremes de tarification de 
l’eau employes au Canada, actuellement et par Ie 
passe, y compris des donnees sur les baremes des 
municipalités et les tarifs unitaires et totaux, et une 
indication succincte des baremes proposes. 

Baremes de tarification de I’eau employés par les 
municipalités 

Au Canada,_les 'utilisateurs urbains de l’eau paient 
des tarifs fixes par leur municipalite. Cela a donné lieu 
a la creation d’un vaste eventail de pratiques. Celles-ci 
peuvent etre reparties entre deux grandes categories: 
la tarification forfaitaire et la tarification au volume. 

Tableau 5. comparaison internationale des tarifs moyens de 

résidentiels 

Utilisation de l’eau Elasticite 
Residentielle (composée) 0,225 
Menagere (interieure) ' 

V -0,26 
Arrosage des pelouses (ouest) -0,703 
Journee moyenne -0,-395 
Journee maximale -0.388 
So‘_uroej:’F|ack (1981,'p‘. 92)’. 

La tarification réaliste de I’eau, qui consisterait a. 
recouvrer la totalite des couts d’infrastructure des ser- 
vices d’eau, y compris Ies frais de reparation, de moder- _ 

nisation et d'expansion, est Ie facteur determinant de 
l’etablissement de la gestion de la demande en tant 
qu"imp_ortant instrument de gestion des ressources en 
eau. La presente sous-section comprend des rensei- 
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I’eau, 1986 

Pays Prix (4:/1oooL) 

Etats-Unis 53 
' Canada 25 
Fra_noe 75 
Belgiq ue 4 

» 70 
50 

Suede 50 
Australia 165 
'Allemagne 99 
Italie 17 

Source: Documents intemes de la Direction generale des eaux interieures. 

La tarification forfaitaire consiste a imposer 
periodiquement des tarifs fixes aux consommateurs, 
independamment du» volume d’eau utilise. Elle a pou_r 
principal i_nconvenient defavoriser une utilisation exces- 
sive de l’eau parce qu’e|le n’a pas de supplement appli- 
cable a un volume supplementaire d’eau (p. ex. 1 m3). 
Bien des recherches (p. ex., Kellow, 1970; Kindler et 
Russell, 1984) et de recents travaux internes de la 
Direction generale des eaux. interieures, d’Environne- 
ment Canada (Tate, 1989), ont indique de fagon con- 
clu_ante que les tarifs fixes encouragent une utilisation 
d’eau excessive. Parce qu’ils peuvent utiliser autant 
d’eau qu’ils le veulent, Ies clients ont tendance a 
adopter des pratiques de gaspillage telles que le fait 
d’arroser excessivement leur pelouse ou de negliger de 
remplacer les robinets ou Ies valves qui fuient. Autre- 
merit dit, rien n’enco_urage Ies clients a economiser 
l’eau et, partant, la municipalite ne peut guére limiter la 
demande d’eau, sauf en prenant des mesures adminis- 
tratives comme l’imposition de restrictions a l'arrosage 
des pelouses. ' 

La tarification au volume etablit un rapport entre le 
montant de la facture du service d’eau et la quantite



Tableau 6. Fréquence du recours des municipalités 
canadiennes aux cliiiérentes méthodes de 
tarilication en 1986 

Résidentielle 
‘l’_ri1‘b1nd 

V 

url v'"m’ 
Ta,ri1‘uni- Tarifdé- Tarif pro- 

Tarif1or- taire gressif gressif 
Province. faitaire uniforme , , par bloc par bloc Total 

Terre—Neuve 10 0 . 0 0 10 
lIe-du-Prince- . 

"

_ 

Edouard 4 0 4 0 8 
Nouvelle-I'Ecoss'e 1 2 0 1 8 0 30 
Nouveau- 

Brunswick 13 2 6 0 21 
Québec 70 20 6 4 100 
Ontario 99 62 70 2 

,. 
233 

Manitoba 1 3 11 0 15 
Saskatchewan 1 8 7 2 1 8 
Alberta 9 24 1 5 1 49 
CoIombie— 

Britannique 54 17 30 2 103 
Territoires 2 2 0 0 4 

Tranche de taille de. population 

1000 a 4999 ' 82 23 37 2 144 
5000 a 9999 73 . 43 40 1 157 
10 000 a 49 999 94 40 69 6 1209 
50 000 a 99 999 18 17 10 2 47 
>100 000 8_ 15 11 . 0 34 

Total 275 138 167 1 1 591 

Commercials 
lgrijs jgnggs sur lg volume 

. Tarif uni- Tarif dé- Tarif pro- 
Tarif for- tai_re gressif gressif 

Province faitaire uniforme par bloc. par bloc Total 

Terre—Neuve 2 4 2 0 . 8 
lledu-Prince- 

Edouard 0 0 4 o 4 
NouveIle—Ecosse 0 0 18 0 18 
Nouveau- 

T Brunswick 5 -2' 7 0 14 
Quebec 33 41 21 4 99 
Ontario 60 65' 96 2 223 
Manitoba 0 3 6 0 9 
Saskatchewan 1 5 6 1 1 3 
Alberta 2 21 14 1 38 
Colombia- 

Britannique 42 21 38 3 104 
Territoires 0 2 0 0 2 

Tranche de taille de population 

1000 a 4999 r 50 32 48 0 130 
5000 a 9999 45 52 52 1 150 
10 000 a 49 999 38 50 83 8 179 
50 000 a 99 999 9 18 16 2 45 
>100 000 3 12 1'3 0 

_ 

28 

Total 145 164 212 11 532 

Source: Tate (1988). 

d’eau fournie. ll y a différentes fagons d’ét'ablir ce rap- 
port, la plus simple consistant a imposer un tarlf cons- 
tant par unite (p. ex.-, metre cube) d’eau utilisée. G’est 
ce qu’on appelle le tarif unitaire constant, Toutefois, |_a 

méthode la plus courante de tarification au volume est 
cell_e qui consiste a imposer des tarifs variant selon Ie 
degré d’utilisation de l’eau ou le groupe d’utiIisateurs (p. 
ex., résidentiel ou industriel) et a les jumeler a des prix 
fixes. Les tarifs de cette catégorie se répartissent entre 
deux types: les tarifs dégressifs par bloc et les tarifs 
pr'ogressifs par bloc. 

Les tarifs dégressifs par bloc, qui sont les plus 
courants de ceux de ces deux types, divisent l’utilisation 
de l’eau pendant chaque période de facturation en 
tranches successives de volume, appelées «blocs», et 
associent a chacun de ces blocs un prix plus élevé. que 
celui du der_nier. ll est courant que le premier ou les deux 
premiers blocs correspondent a la quantifé d’eau 
utillsée dans les residences et les petites entreprises 
alors que les blocs suivants correspondent aux fortes 
utilisations commerciales et industrielles. Puisque les 
prix ufnitaires associés aux blocs supérieurs sont 
faibles, les tarifs dégressifs par bloc n’en'couragent pas 
la conservation de l’eau. En fait, ils découragent Ia 

conservation, En d’autres termes, les tarifs de ce type 
comprennent des couts marginaux dégressifs et don- 
nent au consommateur un encouragement décroissant 
afaire diminuer la demande d’eau. 

Le tarif progressif par bloc est d’usage moins cou- 
rant. Les prix associés aux blocs successifs de ce tarif 
sont croissants. Autrement dit-, la proportion du cout 
marginal de l’eau que pale le consommateur est 
d’autant plus forte que son bloc "d’utilisation est élevé. 
Cela encourage le consommateur a économiser l’eau 
afin de ne pas payer les prix associés aux blocs 
supérieurs. Ce sont les gros consommateurs (p. ex., les 
industries) qu’influencent le plus les tarifs progressifs 
par bloc. Par ailleurs, on peut imposer des tarifs élevés 
l’été afin de réduire la pointe saisonniere d’utilisation. 
Puisque les gros utilisateurs d’eau et ceux qui contri- 
buent aux pointes de débit influencent plus que les 
autres Penvergure du réseau, |’imposition de tarifs pro- 
gressifs ou méme uniformes par bloc devrait réduire 
considérablement les couts du réseau. L’imposition de 
tarifs de pointe fondés sur un autre facteur que la 

demande saisonniere pourrait étre diffici_le actue||e- 
ment, parce qu’elle exige-1 une mesure spéciale au 
compteur. 

La plupart des baremes de tarification au volume 
ont un élément fixe, qu’on appelle souvent Ia facture 
minimale. Da_ns certains cas, on associe un volume
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Tableau 7. Taritication de détail (c/m3) de I'utiIisation de I’eau a des tins résidentielles et comrfnerciales, par province et tranche de 
taille de population 

r1 
, 

" 
I 

‘ 
. rif . rni .I 2 __ 

, 
Ffigerlnflss. 

' 

_l'1m.e_rm'12s Jlencentilss. 
Province Moyen Médian 10e 90e, Moyen. Médian 10e , 90e Moyen Médian me 909 . 

‘Terra-Neuve 64 '50 - - 34 — - - 
__ 
17 - - 

,

- 

I_le—du-Prinrce-Edouard - - - - 30 29' 29 32, 22 21 21 23 
Nouvelle-Ecosse — - - - 88 90 . 21 124- 43 -3'3 13 84 
Nouveau‘-Brunswick 127 160 61 . 160 110 110' 33 202 . 53 55 2 82 
Quebec 24 - 20 11 49 22 23 ’11 31 21 15 5 31 
Ontario 40 37 17 67 43 35 23 67 24 22 1 1 42 
Manitoba 77 79 62 89 89 80 ' 

35 198 58 50 22 165 
Saskatchewan 56 64 29 72 54 54 24 75 39 35 8 71 
Albena 56 54 22 91 72 70 25 121 46 46 12 74 
Colombie-Britannique 19 16 8 35 24 21 13 

' 

45 13 10 7 28 
Terrltoirés 1 15 68 53 159 - - - - - - - - 

Tranche de taille de population 

847 1000 — 4999 39 29 16 72 55 35 17 124 36 23 8 
5000 - 9999 40 -33 1 1 - 73 

_ 
52 

_ 

42 21 1 17 28 24 1 1 55 
10 000 — 49 999 38 31 12 68 42 34 16 72 27 21 8 50 
50 000 — 99 999 29 24 1 1 66 39 24 

, 
14 1 10 23 17 7 55 

>100 000 47 47 23 68 55 42 1 3 158 24 22 6 48 

Canada 38 31 12 ‘ 71 48 37 17 100 29 23 8 55 

‘Le premier bloc est la premiere tranche d_e I'utllisatlon de lfeau a regard delaquelle un_ prix supé'ri_e,ur a zéro estimposé. Ainsi estim‘ojn§-nous qgue la oollectivité as- 
sujettie a un bareme a trois blocs dont Ie premier bloc correspond a une lacture minimale n'a qu'un baréme a deux blocs. 
2 Le demier bloc est 1'utl]isatjon d'e_au qui dépasse le demier, et d'ordjnaire Ie plus bas, tarif unitaire. Si le baréme ne comprend que deux blocs, la limite supérieure 
du premier égale Ia limite inferieure du demier. 

‘ 

.
V 

Source: Tate (1988). 
‘ 

I 

'

I 

Tableau 8. Prix total ($) versé par les utilisateurs résidentiels 6 l’égard de volumes d’eau choisis. par province et tranche de taille de 
P0PU.l81.i0.n 

10 m3 ' 35 m3 - 

til 
_ 

P§m§gtil§§ 
Province Mbyen Médian 10e 90’e. Moyen Médian 1063 909 

Terre-Neuve 7,97 7.08 5,50 . 12,00 7,97 7,08 5,50 12.00 
ile-du-Prince-Edouard 1 1,26 

' 

1 1,42- 10,136 12,75 14,93 12,75 1 1,60 19,34 
Nouvelle-Ecosse 10,06 9,65 5,92 12,72 13,26 12,98 7,04 18,05 
Nouveau—Brunswick 14,87 15,00 5,83 2_1,72 17,75 17,00 5,83 35,28 
Quebec 8,12 4,00 

_ 
_ 7,50 12,50 . 

' 

9,54 8,48 5,42 15,00 
Ontario 1 1,49 9,13 4,80 20,90 17,39 15,35 7,91 30,00 
Manitoba 

6 

1 1,76 10,71 553 21,36 31,91 30,39 20,44 38,25 
Saskatchewan 12,59 10,92 3,43 18,75 26,26 28,84 10,33 37,59 
Alberta 18,04 15,00 8,86 30,00 

6 

29,86 29,75" 12,72 47,18 
Colombie-Brita‘nniq'uie 8,62 8,00 3,83 13,85 ’ 10,09 

' 

9,00 4,67 17,31 
Territoires 19,80 18,29 6,80 31,10 33,19 23,80 19,80 58,04 
Canada 10,90 9,25 4,80 19,53 16,08 12,71 6,60 30,00 

Tranchede taille de population 

1000 — 4999 12,96 10,67 5,83 24,74 17,62 12,50 7,08 35,73 
5000 — 9999 1 1,03 10,00 4,80 .. 16,67 16,40 14,00 6,60 26.08 
10000 — 49999 10,54 9,30 4,79 17.67 15.82 1 1,63 6,25 29,75 
50 000 — 99 999 9.41 7.36 3.78 19,53 13,57 

‘ 

10,63 5,67 28,99 
>100 000 8.34 7,30 3,70 13,74 15,91 15,40 5,00 28,99 

souroé:Tate (1 988).
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d’eau précis a la facture minimale. ll arrive souvent que 
ce vo|u_me soit suffisamment important pour que la 
methode revienne a une tarification forfaitaire. 

Les tarifs d’utilisation de l’eau 
. sont faibles au 

Canada par rapport a ceux d’autres pays. Le tableau 5 
indique que dans certains pays européens les tarifs 
rnunicipaux de l’eau sont de deux ou trois fois 
supérieurs a ceux du Canada et que celu,i—ci a les tarifs 
les plus faibles des pays developpes. S’ll se reporte a_u 
tableau 2, le lecteur constatera, meme si le degré de 
detail des donnees est faible, que les pays ou les 
regions ou les prix‘ de l’eau sont les plus bas ont ten- 
dance a avoir les taux d’utilisation les plus eleves. Les 
couts figurant au tableau 5 ne comprennent pas les frais 
d’épuration des eaux usées. Dans le cas du Canada, la 
prise en compte deces frais porterait le cout unitaire a 
47 cents par metre cube. 

Données et tarifs canadiens 

Au cours d’un recent releve des pratiques de tari- 
fication de l’utilisation urbaine de l’eau (Tate, 1989), on 
a employe des renseignements sur les tarifs imposes 
par 470 municipalites du Canada. Les tableaux qul 
precedent indiquent les types de pratiques de tarifi— 
cation utilises (tjableau 6), les tarifs deidetail, par 
metre cube, de l’uti'lisation de l’eau a des fins rési- 
dentielles et‘ commerciales (tableau 7) et Ie prix total 
versé mensuellement par les utilisateurssrésidentiels 
a |’égard de volumes d’eau choisis (tableau 8). II yest 
tenu compte des dépenses relatives tant a l’épuration 
des eaux usées qu’a |’a|imentation en eau. 

En outre-, _le televé a i_n_diqu,é que 420 des 
1123 barémes de tarifvication analyses (soit 37 %) 
prevoyaient des tarifs forfaitaires (tableau 6). Oui plus 
est, 454 des baremes de tarification au volume com- 
prenaient un element de tarification forfaitajre, soit 
d’ordinaire un tarif fixe de location de compteur ou un 
premier bloc tres étendu, ou les deux. En pareil cas, 
meme si le bareme est, strictement parlant, fonde sur 
le volume, le clientverse, en fait, un tarifforfaitaire. C’est 
ce qui nous permet de conclure que juste u_n peu plus 
de 80 % des baremes de tarific,at'ion employes au 
Canada présentent des caracteristiques de tarification 
forfaitaire. 

Les tarifs unitaires de l’eau varient considerable- 
ment at l’in'terieur du Canada et, dans une moindre 
mesure, entre les villes de differentes classes de taille 
(tableau 7). Les prix associes aux premiers blocs sont 
de beaucoup supérieurs a ceux qui correspondent aux 
derniers blocs, ce qui temoigne de la predominance des 
baremes a tarifs degressifs par bloc. ll se peut que les 

disparitesl provinciales du degre d’épuration des eaux 
usées inte'rviennen,t pour une partie de la difference 
observable au tableau 7. 

L’observation qui est peut-etre la plus importante 
est que le tarifiunitaire et le prixtotal de l’eau sontfaibles 
par rapport aux prix d’autres biens et services, tels que 
l’énergie, qul peuvent etre juges d'u'ne importance 
capitale du point de vue economique. On ne dispose 
pas de donnees suffisantes _ pour conclure 
categoriquement que les prix de l’eau sont trop bas. 
Cependant, la comparaison de ces prix avec ceux 
d’autres liquides d’utilisation courante tels que ceux qui 
sont prevus par le tableau 9, et les/problémes que pose 
actuellement le firiancement de l’infrastructure portent 
a croire que tel est le cas. 

Le prix relativement bas de l’eau est bien illustre par 
le tableau 9. Le liquide de consommation dont le prix 
est le plus prochede celui de l’eau, soit le cola, est 1675 
fois plus couteuxl Meme si l’on retient pour fin de 
comparaison les prix les plus eleves prevus par le 

tableau 7 (c’est-a-dire les 909 percentile), un approvi- 
sionnement mensuel typique en eau livree et enlevee 
couterait, en moyenne, moins qu'une caisse de biere. 
Bien que l’eau du robinet serve a bien des fins, il faut 
reconjnaitre qu’elle ne remplace pas parfaitement la 

biere, ou les autres liquides enumeres au tableau. De 
plus, le degre de valeur ajoutee a un produit tel que le 
whisky est de beaucoup superieur a celui de l’eau brute. 
Pa_r ailleurs, le prix de l’eau _in_d_ique comprend seule- 
ment les frais d’uti'lis,ation relies a la fabrication et a 
l’acheminement, et nonles frais exiges pour ce liquide. 
Avutrement dit-, le tari_f de l’eau correspond a_u coat de 
distribution, tandis qu’aucun frais n’est compris pour 
l‘eau. Neanmoins, la comparaison permet d’illustrer 

Tableau 9. Prix typiques de Iiquides populaires > 

Llquides Prix ($/m3) 
Boissons 

Eau du robinet‘ ‘ ' 

0,47 
Cola 787,00 
Lait 9oo,oo 
Eau Perrier 1 333,00 
Biere 2 000.00 
Vin 6 000,00 
Whisky 1a ooo,oo 

Essence 550,00 

1 D'apres le prix mensuel canadien de 35 m3:d‘reau (tableau 8i. 
7‘ T 

0 7 0 — 

Note: Le oonsommateurdoitassurer lui-meme Valimentation etl'elimination dans 
Ie cas de toutes les boissons sauf l’eau. L'eau d'alirhentation est livrée a domicile 
et les eaux usées sont evacuees sans ‘que le consommateur alt a s'en _occuper—.
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efficacement le prix extrémement faible de |"eau pair 
rapport aux autres liquides de consommation courante. 

La faiblesse des prix et les pratiques prédominantes 
de tarific-’:ati,on influencent considérablement l’uti|isation 
de l'eau. Dans une situation statique, Ies con- 
sommateurs recoivent des messages erronés au sujet 
de la valeur de I"eau qui Ies portent a croire que l’eau 
est une marchandise de peu de valeur qu’il n’est pas 
nécessaire de conserver. On voit le besoin auquel il faut 
répond_re, et non l_a demande qui peut étre modifié_e 
grace auxpratiqu es de tarification. Puisque la demande 
est artificiellement maintenue élevée, les frais 
d’exp|oitation et d’entret_ien, y compris Ies frais 
d’approvisionnement en énergie, se trouvent gonflés. 
Les tarifs ne correspondent. pas aux coats totaux de 
construction, d’entretien et de rénovation des réseaux. 
La détérioration de |’infra_st_ructu,re en témoigne. Les 
tjarifs dégressifs par bloc et, encore plus, Ies tarifs 
forfaitaires ne permettent pas de tenir compte du fait 
que ce sont Ies gros utilisateurs d’eau qui influencent l_e 
plus la capacité, la conception et les frais globaux des 
réseaux. En fait, le grand public se trouve a subvention- 
ner les gros utilisateurs d’eau. 

Dans une situation dynamique, Ies effets des bas 
prix sont encore pires. Parce qu’ils sont bas, Ies prix ne 
sont que raurement pris en compte aux fins de la projec- 
tion de la demande d’eau. Bien des experts-conseils et 
des analystes supposent que l’utilisation de l’eau par 
habitant demeurera constante ou‘ méme q'u’el'le aug- 
mentera, et ils multiplient le coefficient ainsi obtenu par 
la population projetée afin de prévoir Ies besoins futurs 
en eau. Les besoins prévus deviennent des critéres de 
calcul qui donunent lieu a l’ex'pansion ou a la construction 
de réseaux qui seraient trop vastes si Ies tarifs cadraient 
mieux avec la valeur réelle des ressources. Une' fois 
qu’ils sont établis, ces réseaux doivent étre utilises, et 
cela encourage Ie maintien_ de bas prix. Ainsi», le cycle 
des bas prix, de la forte demande et de la construction 
excessive s’autorenforce-i|. Cela donne lieu au gaspil- 
lage des ressources publiques restreintes. Postel 
(1985, p. 40) a bien résumé en ces termes cet argu- 
ment: ‘ 

Les plamflcateurs on; en général, projeté la demande 
d ’eau d ’apre‘s I bugmentation antérieure de l’utilLs‘atz'on de 
l ’eau par Izabitant et les prévzkions de 1 ’accroz'ssement de la 
population. Ensuite, ils ont dressé des plans permettant de 
répondre d cette demande grcice ti l‘aménageme_nt de puits 
ou de réservoirs supplémentaires et d 1 ’expansion de la 
capacité des usines d ’e’puratz'on des eaux d ’alz‘mentation et 
des eaux usées. Rares sont Ies cas ou‘ Ies plan ijicateursse sont 
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attaclzés a‘ réduire la demande d 'eau afin defaire accorder. 
at long terme I ’oflre et la demande. 

Amé/ioration des barémes de tarification de I’ea_u . 

Puisque nous avons établi que la dem_ande d’eau 
baisse a mesure qu’augme,nte le prix de l’eau et que Ies 
tarifs imposés par Ies municipalités au Canada ne sont 
pas suffisamment élevés pour permettre le recouvre- 
mentde tous les coats des réseau_x des services relatifs 
aux eau_x, il y a lieu de se demander comment les prix 
devraient étre haussés. Nous iundiquonssuccinctement 
ci-dessous Ies caractéristiques que présenterait une 
tarification améliorée selon les conditions'suivan‘tes,: '1) 
il ne devrait pas y avoir de manque a gagner, et 2) Ies 
tarifs devraient a la fois répondre au critere d’efficacité 
et étre équitables pour Ies clients. 

Le tableau 6 ind_ique que les tarifs forfaitaires et les 
tarifs dégressifs par bloc sont les formes prédominantes 
de tarification de l’utilisation urbaine de l’e‘au au 
Canada. Dans les cas oa des tarifs forfaitaires sont en 
vigueur, ilfaudrait, dans un premier temps, adopter la 
mesure au compteuir. Puisque cela permettrait a toutes 
les municipalités de fonder Iatarification sur l’utilisation, 
il faudrait ensuite établir de nouveaux baremes de tarifi- 
cation et déterminer Ies prix qui conviennent le mieux. 
A la lumiére de l"ex'amen de la q'uestion‘par Hanke 
(1978) et McNeiIl (1988), le bareme le plus simple aurait 
deux éléments. Le premier serait un tariffixe qui per- 
mettrait de couvrir Ies frais généraux et administratifs. 
(ll y aurait peut-étre lieu d’intégrer aux frais fixes Ies 
coats du réseau d’incendie.) Tous les clients paieraient 
ce tarif. Le deuxiéme élément serait un tarif constant par 
unité d’util_isation. (Ce tarif correspondrait au tarif uni- 
taire constant prévu au tableau 6.) Ce tarif serait fondé 
sur le coat marginal de l’eau qui, selon des preuves 
théoriques, répondrait au critere d’efficacité. Des ex- 
emples de calcul du coat marginal sont prése_ntés dans 
Han_ke (1978). L’OCDE (1987b, pp. 131-133) a indiqué 
une autre méthode possible. McNeill (1988, pp. 30-35) 
traite trés judicieusement du probléme de la prévention 
des manques a gagner. 

Le bareme et le degré de tarific‘atjon municipa_Ie de 
l’eau qui sont proposés sont donc trés simples. Le tarif 
fixe permettrait de recouvrer Félément fixe des coats de 
réseau en le répartissant également entre tous les 
utilisateurs. Le tarif constant a |’utiIisation permettrait de 
couvrirtous Ies coats variables et seraitfondé sur le coat 
marginal d’al_imentation, moyennant un léger rajuste- 
ment de celui-ci destiné a empécher l’insuffisance des 
revenus. De plus, afin de régler le probléme que posent 
Ies consommateurs a faible revenu, Ie service pu_bl_ic



pourrait foumir un faible volume d’eau «essentiel» au 
tarif fixe, ce qui permettrait aux consommateurs dont 
l'u’tilisation est assez faible de se soustraire au tarif 
constant. Le bareme proposé répond aux principaux 

, critéres de tarification juidicieuse que sont le recouvre- 
ment des couts, Pefficacité et l’équité. Si l’on suppose 
que tous les facteurs ont été pris en compte, ce bareme 
permettrait un recouvrement integral des couts. 
Puisque Ies prix correspondraient aux couts reels de _ 

l’expIoitation des ressources en eau, les con'som- 
mateurs recevraient des indications exactes au sujet de 
la valeur de leur ut_i_lisa_tion de ces ressources et seraient 
encourages a employer l’eau rat_ionnellement. Parce 
qu’il comprend un programme «de dernier recours» et 
qiu’il prévoit que les gros utilisateurs paient des prix 
proportionnels a leur utilisation, le bareme en question 
répondrait au critere d’éq‘ulté fondamentale.

’ 

Tarification de I’utilisation des ressources et change- 
ment technologique 

Dans une section antérieure, nous avons 
mentionné le rapport général entre les stimulants 
économiques associés aux forces du marché et le 

-changement technologique. ll convient a ce point de 
tjraiterdecette idée de fagon plus poussée, puisqu’i'l se 
peut que les fruits technologiques de l’application de 
techniques économiques pour influencer Ia demande 
d’eau soient tres importants. 

Schultze (1977, p. 31) a exprimé le point tres 
succinctement: 1 

Le niveau de vie des sociétés occidentales modemes est 
supérieur, et de loin, au niveau coumntaudébutdul 79 siécle. 
Si le triomphe des forces du marché n’avait consisté qu ii 
faire llugmenter l’effz'cacité de I’utilisation des techni- 
ques et ressources dont on disposait déja‘, I ’amélz'omtion du 
niveau de vie aura'z't été comparativement minuscule. Ce qui 
a fait la diflérence, c’est la st1'mulatz'or'1 de I’utilisation de 
teclzniques et de ressources nouvelles. 

Howe (1979) présente des observations sembla- 
bles grace a u_ne série de profils. Il est important qu’on 
ait reconnu un fort lien entre les arrangements fondés 
sur le marché et le progrés technologique, car cela aide 
a cernerun des problemes fondamentaux de l’industrie 
de l’u'ti|isati_on u_rbaine de l’eau. 

Cette industrie emploie principalement des techni- 
ques classiques (Wade Miller Associates, 1987, p. 22). 
Blen que les procédés aient été modernisés, Ies 
percées technologiques ou Ies révolutions scientifi- 

ques, au sens ou Ies entend Kuhn (1970), sont rares. 

Tandis que l’on demeurait ainsi au pas de la tradition, 
comme en témoigne le fait que bien des collectivités 
n’emploient pas le compteur d’eau, de nombreux autres 
services publics (p. ex., ceux des transports et de la 
production d’éne,rgie) ont progressé considérablement 
La discordance entre les tarifs et la vaieur des ressour- 
ces utilisées aux fins de l’alimentation en eau et de la 
protection de l’environnement est une des principales 
causes des problemes actuels de |’industrie de l’eau. 
D’autre part, elle indique ‘une mesure corrective 
fondamentale qu’on pourrait prendre: majorer les tarifs 
d’utilisation de |’eau pour qu’ils soient plus réalistes. 

Techniques relatives aux structures et aux modes 
d’utilisation 

La mesu_re au compteur, la modernisation, le re- 

cours a des réseaux doubles et |'élimi,nation des fuites 
de l'infrastructure comptent parmi Ies méthodes rela- 
tives aux structures et aux modes d’utilisation qu’on 
peut employer pour réduire la demande d’eau dans le 
secteur municipal. 

Seuls environ 50 % des raccordejments aux 
réseaux d’eau municipaux du Canada sont dotés de 
compteurs. Cela constitue un énorme obstacle a la 
tarification a |"uti'lisation. Puisque la population urbaine 
était de 20 millions d’habitants en 1986 et qu"il y avait, 
en moyenne, un raccordement pour trois personnes, 
cela signifie q'u’”il y a environ 6,7 millions de raccorde- 
ments résidentiels aux réseaux d’eau municipaux. ll 

s’ensuit que la mesure au compteur de toute I’utilisation 
résidentielle nécessiterait l’installation de plus de trois 
millions de compteurs suppl_émentaires. Si l’on adopte 
I’estimation des frais d’installation de compteu_r établi_e 
par MacLaren (1987), qui est de 200 dollars par raccor- 
dement, Ia tache couterait de 650 a 700 millions de 
dollars. Cette somme est importante, mais elle est faible 
par rapport aux huit a dix milliards de dollars 
nécessaires a la reparation et a la modernisation de 
l"infrast,ructure. E_n outre, la combinaison de la pleine 
mesure au compteur et du remaniement des baremes 
de tarification permettrait aux municipalités de couvrir 
efficacement et équitablement Ies cotits de leurs 
réseaux d’eau. . 

Plusieurs études ont indiqué que le seul fait de 
mesurer I’utilisation au compteur peut donner lieu a une 
réduction appreciable de I’utilisation et. faciliter la 

detection des fuites du réseau. Flack (1981, p. 89) a 
_déclaré que la mesure au compteur a pour effet de 
réduire la demande totale de 21 %, l'arrosage des 
pelouses de 29 % et le déversement de 29 %. Loudon 

. (1986, pp. 3-4) a indiqué Ies résultats d’expériences
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faites dans plusieurs municipalites canadiennes (ta- 
bleau 10). On peut en conclure qu’a elle seule, la 
mesure au compteur peut redui_re l’util_i_sation urbaine de 
l’eau de 15 % a 20 %. En fait, il s’agit Ia d’un effet de la 
tarification, car on suppose qu’apres avoir installe les 
compteurs, la municipalité fondera ses tarifs sur le 
volume de |’uti_lisa_tio_n,- donnantainsi ufin encouragement 
de base a la conservation de l’eau. 

La modernisation de differentes parties de 
l’infrastructure des services d’eau const_itue une autre 

La mode'ri2_z'sation des im_n_zez_¢bles locatifs afin de rédu ire 
le de l’eau et la dezrzande d ’eau peut étre réalisée dans 
un délai de recouvrement de cozit razlsonnable. La pomme de 
douclze, les rolwinets de cuz'sin,e et de salle de bain et le 
réservoir des cabinets d’az'san_ce devraient étre remplacés 
par des appareils dfaible débit. (Barclay, 1984, p. 47_.) 

Barclay a aussi declare que les proprietaires 
d’immeubIes locatifs doivent realiser des programmes 
appropriés d’entretien suivi afin de profiter de la moder- 
nisation. L'encouragement é cet effet pourrait etre la 
majoration des tarifs d’utillsation de l’eau. 

Tableau 10. Eifets de la me_sure au compteur sur le pompage municipal cle l’ea_u 
Quantite pompée avant |’ins- 

tallation de com'pteurs1 
Quantité pompée apres I’ins— 

tallation de compteurs 
. Court terrne Long terme 

Quotidienne par Quotidienne par Difference Quotidienne par ‘Difference 
Municipallté habitant (L) habitant (L-) (%) habitanl (L) (%) 

Kingston (Ont.) 1003 638 -36 _748 -25 
Brockville (Ont.) 889 — — 752 -15 
Ottawa (Ont.) 597 — — 433 -27 
Calgary (Al1a.)"‘ 1171 _ — 802 -31 

‘Toutes les quantites correspondent a Putilisation totale de l‘eau et non seulement a I'utili_sation mé_nage_re_. C'est' pourquoi elles 
sont considérablement plus fortes que celles qui figurent au tableau 2. 
2ll n'e s‘agit que d'une estimation de l'effe‘t. L'optio'n pour la mesure au compteur a ete detaite pendant 'un plebiscite en 1966. 
Source: Loudon (1986). 

technique ayant trait aux structures qu’on peut 
employer pour reduire l'utiIisaticn urbaine de l’eau. La 
modernisation residentielle consiste a remplacer Ies - 

appa_reils de plom_berie par des dispositifs permettant 
d’economiser l’eau. Cela n’est pas couteux dans le cas 
des pommes de douche, des cabinets d’aisance et des 
robinets. Au cours d’une experience réalisée awaterloo 
(Ontario), Robinson (1980, p. 5) a constate une baisse 
moyenne de 20 % de Putilisation de l’eau par les 
ménages utilisant Ies apparells permettant 
d’economiser l’eau. Ce pourcentage de reduction a 
semblé se maintenir a long terme. 

Barclay (1984) a fait etat d’expériences de moder- 
nisation d’immeub|es locatifs par» l’insta|lation 
d’appareils permettant d’economiser l’eau. ll a constate 
que c’est le remplacement d_es pommes de douches qui 
etait la mesure de modernisation la plus fructueuse, 
parce qu’ll permet d’economiser a la fois de l’énergie et 
des frais d’utilisation d’eau mesuree au compteur. 
« Puisque la plupart des pommes de douche .-:1 faible 
débit réduisent l'éco'u'|emen‘t d’eau de 40% £1 50 %-, 
on récupére le cofit de la nouvelle pomme de 
douche. en un an» (Barclay, 1984, p. 46). II a 
résumé le point comme suit: 
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De plus, la modernisation des reseaux peut donner 
lieu a une reduction considerable de |a_dema_nde d’eau. 
La detection des fuites et des infiltrations dans Ies 
reseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux 
usees permettra a bien des municipalites de realiser 
des economies appreciables. Hennigar (1984, pp. 52- 
53) a écrit que la detection des fuites aiderait non 
seule_ment a econorniser de l’eau, mais aussi a etablir 
des programmes d’entretien regulier, a faire baisser Ies 
frais d’exploitation du materiel de pompage et 
d’alimentation en combustible eta ameliorer la securite 
des installations enfouies et les relations publiques. 

Postal (1985, pp. 44-45) a aborde Ia question de la 
modernisation d’un point de vue legerement different, 
soit celuil des economies d’energie. Elle a declare que 
le simple fait d’installer, dans l"habitation d’u‘ne famille 
moyenne de quatre personnes ayant un chauffe-eau 
electrique, une pomme de douche permettant 
d’economiser l’eau_, qui ne coute guere plus qu’une 
pomme de douche classique, pourrait faire diminuer de 
100 dollars le montant de la facture annuelle d’e|ectricite 
de cette famille. 1 

Les reseaux d’eau doubles et les reseaux de recir- 
culation permettent, eux aussi, de reduire la demande



d’eau urbaine. Les réseaux doubles comprennent deu_x 
réseaux distincts de conduites d’alimentation: I’un 

amenant l’eau destinée a etre bue ou a servir a la 

cuisine ou a d’autres fins exigeant une eau de qualité 
élevée, et l’autre amenant de l’eau‘ a des fins telles que 
l’irrigation, l’hygiene, la lutte contre les incendies et 
d’autres fonctions pouvant étre exercées a I’aide d’une 
eau de moindre qualité. ll faudrait quand meme que 
l’ingestion accidentelle de l’eau du‘ deuxieme réseau ne 
présente que peu de danger pour la santé. C’est pri_n- 
cipalement sous le rapport du cont des produits chimi- 
ques employés normalement pour épurer l’eau que le 
réseau double permet de réaliser des économies. 

Les réseaux de recirculation, ou de recyclage, sont 
les réseaux de plomberie des habitations qui recoivent 
Ies eaux usées des machines a Iaver et des douches, 
et les mettent a contribution au_xfins de l’évacuation des 
cabinets d’aisance ou de I’arrosage des pelouses. 
Haney et Hagar (1985) ont indiqué qu’une économie 
d’eau de 39 % pouvait étre réalisée dans une habitation 
dotée d’un réseau de recirculation. 

Techniques socio-politiques 

Les moyens socio-politiques de favoriser la gestion 
de la demande comprennent la promotion de pratiques 
judicieuses de tarification de l’eau, la promoti_on de la 
recherche et du développement, l’éducation du public 
et l’exa,men des avantages et inconvénients de la 

privatisation des réseaux d’eau. 
Nous avons déja traité des mécanismes de tarifica- 

tion de l’eau. Les gestionnaires, administrateurs et 
politiciens ont un role crucial a jouer pour que 
I’importanc‘e de la tarification soit reconnue. Ce role 
consiste a favoriser l’a_mélioration de la tarification de 
l’eau. C’est dans le rapport issu de l’Enq‘uéte sur la 
politique fédérale relative aux eaux que cette question 
a été traitée pour la premiere fois. ll est recommandé 
dans ce rapport qu’une étude exh_aust_iv‘e soit réalisée 
sur la tarification appropriée aux services municipaux 
d’a|imentation en eau et d’évacuation des eaux usées, 
y compris la mesure au compteur universelle. Faisant 
écho a ce rapport, la Politique fédérale relative aux eaux 
fait de la tarification réaliste de l"utilisation de l’eau une 
des cinq strategies principales préconisées. Ce rapport 
et cette politique ont servi a tracer la ligne de conduite 
du gouvernement fédéral a l’égard du probleme que 
pose le financement de l"infrastruct'ure mufinicipale. 
Cette ligne de conduite est destinée a voir a ce que Ies 
fonds nécessaires a |’a,mélioration des réseaux des 
services d’eau soient obtenus des utilisateurs de ces 
services plutot que puisés aux recettes fiscales 

fédérales. Les politiques adoptées devraient avoir des 
repercussions considérables, a long terme, sur la ges- 
tion de.l’eau. . 

La deuxiémetechnique socio-politique est axée sur 
l’éducation du public. L-’-éducation et lasensibilisation du 
public ont une importante contribution a apporter a la 
conservation de l’eau urbaine. L’utilisation irréfléchie de 
l’eau est profondément ancrée dans les habitudes de la 
plupart des Canadiens, qui s’-attendent a disposer d’eau 
a longueur de journée et d’année et ce a de tres bas 
prix-, comme e_n temoigne le tableau 5. Des groupes tels 
que l’lnstitut national pour la survivance (1985) et_ le 

ministere de l’Education de |’Alberta ont engagé 
l’éducation nécessaire du public. De plus, Pearse et 
coll. (1985, chap. 16) ont recommandé la realisation 
d'un programme fédéral concerté d’éducation du public 
en vue dela conservation de l’eau. Robinson (1980, 
p.4) a décla_ré que les programmes d’éducation pou- 
vaient intervenir, a eux seuls, pour une diminution 
de 10 % de |'uti|isation de I’eau. 

La troisieme technique socio-politique est la 

privatisation d’une partie ou de la totalité des réseaux 
des services d’eau urbains, ce qui constitue une pro- 
position plutot nouvelle destinée a permettre de profiter 
du fait que Ies services privés sont plus efficaces que 
les services publlcs et de la capacité qu’a le secteur 
privé d’obtenir le capital nécessaire a la modernisation 
des réseaux des services d’eau. L’auteur du présent 

« document n’approuve, ni ne désapprouve cette proposi- 
tion, mais il signale qu’i| y a lieu d’étudier de fagon plus 
poussée la nouvelle stratégie de gestion dont elle 
découle, stratégie englobant Ies principes de Schultze 
qui sont énoncés au chapitre 2.

V 

Les principes directeurs de la privatisation ont été 
indiqués par Hanke (1983) et Ha_nke et Fort_in (1985). 
Les tenants de ceux-la croient que les entreprises 
privées ont une efficacité supérieure a celle du secteur 
public. Hanke (1983, p. 30), par exemple, a declare ce 
qui suit:

A 

la privatisation de 1 ’infrastructure est leferde lance d ‘m 
mouvement nouveau aux E‘tats-Unis... Presque tous les 
travaux dits publics devraient étre privatzlsés... Le cofit de la 
prestation de ces services par des entreprises privées est 
inférieur au cozit de leurprestation par le secteur public. 

Hanke soutient que le secteur privé peut exercer a 
un cofit moindre des fonctions qui ont longtemps 
incombé au secteur public. ll fonde son argument sur la 
capacité qu’a le secteur privé d’i_mposer des tarifs et de 
prendre des mesures d’enco'ur'agement en fonction du 
véritable cout de la prestation des services d’eau. Wade
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Miller Associates, au cours'd’une etude réalisée pour le 
compte du National Council on Public Works Improve- 
ment, des Etats-Unis (1987, p. 134), ont examine la 
question de la privatisation. Ils résument Ieurs con- 
clusions comme suit 

Bien que la privat1'sation..,présente pour I ’inves‘tisse’ur 
privéun certain nombre d ‘a vantages fzlscaux etdepossibilités 
d_e réaliser des économies non fiscales appurtenant a'u ren- 
dement de I ’z'nvest1lsseme_nt, les avantages qu’elle présente 
pour la municzpalité sont en_core plus inzportams. 
Premie‘rement, la municipalité obtient des installations 
nécessaires sans débourserde fonds __municipa_u,_x, sans devoir 
faire voterdes garanties de prét par les contribuables et sans 
que cela réduise son plafond de cautionnement. 
Deuxie‘mement, le risquefinancierpasse ti l ’in vestisseur, qui 
est oblige’ par contratd ’exploz'ter etd ’entretenir l ’installation 
et d’observer tous les réglements. De plus, l’z'nvestisseur 

privé peut fournir le meme service ti un prix de revient de 
10 % ti 20 % moindre parce que ses coats d_e construction 
sont inférieurs, que son efficacité est supérieure en raison des 
délais d_e prestation et qu 'il peut tirer des avantages 
opérationnels etfiscaux; La municipalité conserve le contréle 
et réalise des é_conoiniesfinancie‘res conszklérablessans avoir 
d porter les charges de la pr'opn'_é_té. 

Doctor (1986, p. 48) a décla_re que la privatisation 
comportait, en general, pour la municipalite une 
économie de 10 % a 30 % du cout, et dans certains cas 
beaucoup plus. 

ll y a des précédents de privatisation en France, 00 
de grandes et viables entreprises de genie ont ‘recons- 
truit et readapté plusieurs grands réseaux de services 
d’eau ayant été ravages par la guerre (Deschamps, 
1986, p. 34). Ces entreprises, qui desservent actuel|e- 
ment plus de 60 % de la population de la France, ont 
non seulement atteint l’efficacité etun rendement éleve, 
mais aussi procéde a des recherches eta des innova- 
tions afin d’ame|i_orer l’exp|oitation. Comme il est 
indiqué dans Pintroduction d’une série d’articles sur la 
privatisation parus dans le journal de l"American Water 
Works Association (AWWA, 1986, p. 33): 

dans bien des cas, ces sociétésfabriquent et distribuent 
I ’e’quqnementnécessaire ti la mise en oeuvre de le1¢fsteclz'nz'- 

ques nou velles. Leur personnel est bienform_é, leurdirection, 
efficace et Ieurs spécialistes, respectés dans le monde entier. 

En France, la tarification des services d’eau est 
principalement fondée sur le tarif degressif par bloc. ll y 
a deux principaux baremes de tarification. Le premier 
comprend deu_x parties: un tarif fixe permettant de cou- 
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vrir les frais généraux et un tarif qui dimcinue a mesure 
qu’augmente l’utilisation. Le deuxieme comprend un 
tarif annuel, verse d’avance, a l'égard d’une quantité 
fixe d’eau et u_n tarif applicable :1 toute quantité utilisee 
en sus de la quantité fixe. 

Nous ne nous prononcerons pas au sujet des effets 
de la privatisation sur‘l’alimentation urbaine en eau. 
Celle-la présente pour avantages de faire baisser les 
frais adm,in,istrat_i_fs de la municipalité et de lui permettre 
de profiter d’innovations technolog‘iq'ues. Ses 
inconvénients sont qu’e||e donne lieu a la perte du 
controle direct par les autorites municipales, du controle 
de la qualite de I’envi_ronnement et de la propriéte 
publique des rese_aux de services d’eau‘. Toutefois, 
Westerhoff (1986, p. 44) a declare qu’on peut obvier a 
ces inconvénients en négociant efficacement les 
marches. 

PROBLEMES DE G_E_STlON DE LA DEMAN_DE 
DANS LE CONTEXTE DES MUNICIPALVITES 
L’intégration du concept de la gestion de la 

demande aux operations municipales n’est pas sans 
comporter de difficultes, particulierement pendant la 
courte periode d’adaptation. Loudon (1986. pp. 6-7) a 
parle de «|’enigme de la conservation» et resume la 
question comme suit: 

Les‘ cozits de I ’eau ne varient relativementpas selon la 
demande. A une réduction de la demande d ’eau ne cor- 
respondra pas une diminution proportionnelle des couts. Un 
programme de conservation e_/_7icac_e créera un besoin de 
majorer les tarifs d ’util1Lsation de l’eau pour honorer des 
obligations financieres qui n ’ont que tréspeu diminue’ et qui, 
selon le cozit du programme de conservation, peuvent avoir 
fait augmenter les cozits. On comprend bien que les clients 
soientmécontents de voirque le montant de leurfacture d ’eau 
ne bazlsse pas en dépit de Ieurs efforts 

Le manque de recompense concrete ti court terme des 
efforts de conservation pose vraiment un probléme quipeut 
faire échouer les efforts de conservation devant porter fruit 
ti plus long terme. « 

Les eflorts de conservation d ’urge‘n‘ee ou ti court terme 
n ’ont pas la meme incidence financiere. 

La difficulte’ defaire accorder les revenus et les dépenses 
et de devoir majorer les tarfi pour obtenir des revenus 
suflisants en cas de diminution de la demande a porte’ bien 
des munz'cz'pal_ités ti reconsidérer les options de conservation 
faisant t_i_1'rec_temez2t appel aux clients.



Hirschleifer et coll‘. (1960, pp. 94-98) ont traite en 
detail du desequilibre possible entre les revenus et les 
couts. Ils ont prouvé qu’un equilibre pouvait etre etabli 
entre ceux—ci et ceux-la, surtout en modifiantles tarifs 
avec Ie temps en fonction de I’evolution des couts, 
conformement au postu_lat selon lequel |’efficacite 

économique est atteinte Io'rsqu’on fait equivaloir les 
tarifs au coat marginal a court terme. Ils ont reconnu Ie 
prejuge contre la modification des tarifs d’utilisati’on de 
l’eau en fo‘nc'tion du coat et des revenus courants, mais 
ont precise que: 

ce n ’est préciséiizeizt qu ’un préjugé. Auczm client n ’est en 
droit de s’attendre a‘ ce que les prix demeurent inclzangés 
pendant que les condzftions de 1 ’offre et de la demande chan- 
gent, ed moz'ns...qu ‘:1 soil,‘ dispose’ a‘ s’erigager par contrat d 
long terme. Par conséqueizt, bier": qu 'eIles doivent 
reconnaitre lepréjugé existent, les autofités en matiére d ‘eau 
devraient non pas sy résigner aveuglémeizt, mais bieiz es- 

sayer d ’éduquer‘le public au sujet du gaspillage et des cozits 

sociaux qu ’il impose a‘ tout le monde. ‘ 

Dans une section anterieure, nous avons indiqué 
qu’il sepouvait que la tarification de I-‘utilisation urbaine 
de l’eau soit amelioree grace a |’adoption d’un bareme 
a deux blocs, letarif du premier permettant de payer les 
frais fixes de |'exploitation du reseau etle second étant 
associé a un tarif unitaire constant. Cela permettrait 
d’empecher les ma_nques a gagner. 

CONSEQUENCES DE LA GESTION or-: LA 
DEMANDE D’EAU DANS LE sec‘-reun MUNICIPAL 

De graves problémes de financement, 
d’a_limentation en eau et de qualité de l’eau se posent 
dans le secteur municipal, problémes dont le reglement 
exigera l’engagement a long terme de milliards de dol- 
lars. ll importe d’examiner soigneusement toutes les 
options de gestio_n de l’eau a_fi_n detrouver les solutions 
les plus efficaces. L_a gestion de la demande d’eau 
presente des perspectives positives a .l’egard du 
reglement des problemes en question. 

La these que nous soutenons est que la réalisation 
de tout progres appreciable en vue du reglement des 
problemes d’utili'sation municipale de l’eau exige a la 
fois l’application universelle de la mesure au compteur 
et l’amélioration des pratiques de tarification, qui don- 
nerait probablement lieu a des majorations moderees ' 

des tarifs. Ceuix-cit sont les pr_in,cipa_ux si_gn,aux_ envoyés 
aux consommateurs et aux planificateurs au sujet de la 

valeur des ressources. Or, comme nous le montrons 
dans ce_ chapitre, Ie fait que les tarifs d’uti_lisation de 
l’eau imposes par les municipalités ont toujours ete 
faibles a temoigné d’une sous-estimation considerable 
de cette va_leur. La clé de l’amélioration de la gestion de 
l’eau urbaine et de Paugmentation de son efficacite est 
la tarification realiste. D’autres mesures, telles que la 
detection des fuites et les programmes de reparations, 
importent aussi aux fins de l’implantation de la gestion 
de la demande d’eau dans les municipalités. Toutefois, 
nous sommes d’avis que cette implantation ne peut 
avoir lieu que si les revenus sont suffisants, la suf- 
fisance de ceux—ci dependant principalement de la 

tarification. 
La majoration des tarifs aurait plusieurs effets. A 

court terme, l’uti_lisa_tion moyenne de l’eau diminuerait 
selon l’amp|eur de la majoration et l’elasticite—prix de la 
demande. La plupartdes calculs indiquent que la baisse 
initiale de l’utilisation de l’eau serait d’au moins 25 %, 
et qu’a plus long terme, a mesu_re que les u_t_ilisateurs 
modifient leurs habitudes, la baisse serait ramenée 5 de 
15 % a 20 %. L’utilisation serait réduite par differents 
moyens tels que la modernisation des appareils de 
plomberie et les autres mesures d’economie indiquees 
ci-avant. 

ll pourrait y avoir des insuffisances de revenu a 
court terme qui exigeraient la prestation d’une aide 
financiere temporaire aux mu'nic,ipaJites, mais i] ne 
faudrait pas que cela entrave la rationalisation de 
l’utilisation de l’eau a long terme. De toute fagon, les 
manques pourraient etre combles grace a la tarification 
remaniée dont il est question ci-de_ssus. Si latarification 
etait plus rationnelle, la demande prévue seraitmoindre 
et le besoin d’expansion de Finfrastructure serait retarde 
ou meme élimine. Les frais d’ex‘ploitation et d’en'tretien 
baisseraient, y compris les coflts de l’énergie, car la 
quantite d’eau d’alimentation a epurer ou a pomper 
serait reduite et les besoins en traitement des eau_x 
usees diminueraient. Si |’elasticite—prix était inferieure 
a 1, la hausse des tarifs permettrait dA’obtenir les 
capitaux necessaires a la renovation eta l’amélioration 
de l’infrastructure_. Les villes se concentreraient peut- 
etre puisq’u"il incomberait aux habitants des nouveaux 
lotissements de payer la totalite des couts marginaux 
d’alimentation en eau. En dernier lieu, la majoration des 
tarifs pousserait les industries raccordees aux reseaux 
municipau_x a prendre des mesu_res de conservation, ce 

b 

qui ferait dimiriuer la demande et renforcerait la ten- 
dance a reduire l’utilisation residentielle.
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CHAPITRE 5 

Gestion de la: demande d’eau industrielle 

L’utilisation industrielle de I’eau, auxfins du present 
chapitre, ne comprend que l’utilisation de l’eau dont 
s’alimente l’industrie p_rivée. Les utilisations les plus 
courantes dans l’industrie privée sont le refroid~issement 
et la condensation, la fabrication, et l’assainisseme'nt. 
Le refroidissement et la condensation ont trait a la 

transmission de la chaleur produite au cours des 
procédés et a la condensation de la vapeur qui 
s’echappe e la production d’énergie. La majeure partie 
de l’e.au servant au refroid_isseme_nt_ et a la condensation 
se trouve dans des disfpositifs de circulation distincts et 
n’est pas polluée, sauf que sa temperature augmente 
(d’ordinaire de 10 “C a 15 °C). L’eau de fabrication est 
celle qui entre en contact avec les produits 
intermédiaires ou finals ou y est incorporée. Elle porte 
la majeure partie des polluants dégagés pendant la 
production et peut aussi comprendre de fortes quantités 
de chaleur. E_n 1981, les eaux de refroidissement, de 
condensation, et de fabrication intervenaient pour pres 
de 98 % du total des prélevements d’eau par les 
fabricants canadiens. Dans les centrales thermiques, le 
refroidissement et la condensation comptaient pour a 
peine moins de. 100 % des prélevements. Les utilisa- 
tions sanitaires étaient négligeables, ne consistant qu'a 
répondre aux besoins du personnel des usines. 

L’utilisation industrielle de l’eau englobe un tres 
vaste éventail d’activités économiques variant de 
l’extraction de minéraux a la fabrication d’aliments et 
boissons. Elle comprend la production de biens de 

toutes les sortes et se déroule dans différentes condi- 
tions technologiques dependant, dans bien des cas, de 
Page des usines. du procedé employé, etc. C’est pour- 
quoi l’ex_amen de l’uti|isation industrielle de |’eau 
nécessite bien des gécnéralisations, dont les résultats 
peuvent ne pas s’appliquer atous les cas‘ précis. 

Bon nombre des principes exprimés dans le chapi-- 
tre precedent», part,iculiere,ment pour ce qui est de la 
tarification de |’utilisation de I’eau, s’appliquent 
également a |’industrie privee. Nous ne reviendrons pas 
sur ces principes, qui ont principalement trait e la tari- 
ficatioin des facteurs de production. Nous nous 
attacherons plutét a traiter des deux volets suivants de 
l’utilisation industrielle de l’eau: l’interprétation du 
probleme de pollution industrielle de |’e‘au dans l’optique 
de la gestion de la demande et le concept du recyclage 
de l’eau. 

FAITS DE BASE 

Au Canada. les secteurs de l’extraction des 
mi_nérau_x, de l_a)fabric'ation, et de la production d’énergie 
thermique, qui sont les piliers de I’économie i_ndustrielle 
du Canada, ont prélevé 30130 millions de metres cubes 
d'eau en 1981, demiere année sur laquelle l’on dispose 
de statistiques completes (tableau 11). (On est en train 
de recueillir les statistiques issues d’un relevé ‘realise 
en 1986.) De cette quantité, pres de ‘1 6 000 ‘millions de 

Ta_b_le_au 1_1. Caractéristiques de rutilisation industrielle de I’eau_ en 1981 (million de ma) 

Volumes 
_ _ V 

Mesures de Pefficacité technique 
"Utilisation Taux Taux de 

Secteur Prélevement' Recirculationz brute Consommation3__ _De_ye,rsement‘ d’uti|isatio_n5 _co_nsomr_nation6 %= 
Extraction de minéraux 648 '2 792 3 440' 

’ 179' 469 5,31 0,28 

Fabrication 10 201 1 1 258 21 459 507 9 694 2,10 0,05 

Production d’énergie 
thermique 19 281 1 868 21 149 168 19 113 1,10 0,01 

Total 30 130 15 918 29 276 1,52 0,03 46 048 854 
1 Eau entrant dans une installation industrielle pour la premiere fois. 
2 Difference arithmétique entre l‘utilisation brute de I'eau et Ie prélevement. 
3 Difference arithmétique entre le prélevement et la restitution. 
‘ Ouantite totale d'eau rejetee par une installation industrielle. 
5 lndice de la recirculation; rapport entre l'uti_|isation brute de |‘eau et le prélevement. 
5 lndice de la consommation d'eau’; rapport entre la cons_ojm_mation etle déversement. 
Source: Tate et Scharf (1 985).
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metres cubes ont été recycles, ce qui a permis de faire 
équivaloir le prelev‘emen,t total et l’utilisation brute de 
plus de 46 000 millions de ‘metres cubes. Le nombre 
moyen de recirculations (taux d’utilisation) a varie de 
5,31, dans le cas de l’extraction de miner‘au'x, a 1,10, 
dans le cas des centrales thermiques. Le taux 
d’uti:lisa'tion total des industries a été de 1,52. Le taux 
de consommation d’eau a, lui aussi, varié grandement 
entre 28 % du prelevement, dans le cas de l’ex,tjract_io,n 
de minéraux, et un peu moins de 1 %, dans le cas des 
centrales therm_iques,. le taux moyen des industries 
etant de 3 %. 

Le coat de I’eau pour les industries a été, au total, 
de 421 millions de dollars en 1981 (tableau 12). Le cout 
de l"eau pour les fabricants (351 millions de dollars) a 
été le plus important et peut servi_r a illustrer l’importance 
économique du co0t de I’eau pour |’industrie privée. En 
1981, le coat total de tous les facteurs de production de 
l’industrie de la fabrication a été de 191 milliards de 
dollars (Statistique Canada, 1985, p. 516). On peut en 
conclure que I’eau n’est intervenue que pour 0,2 % de 
ce total. 

etroitement lie a ceux dont nous avons déja traité dans 
le contexte de l’infrastructure municipale. Da_ns le cas 
des industries qui s’alimentent eIle,s-memes, la majeure 
partie du probleme de financement ne concerne que le 
secteur privé, et ce probleme n’exerce pas sur les 
finances publiques autant de pression que les 
problemes d’utilisation municipale de I’eau. On est porté 
a conclure que l’alimentation industrielle en eau n’est 
pas un important sujet d’inquietude au Canada, du 
point de vue de la d_ispo,n_i_bi|ité globale de I’eau. 

La pollution de I’eau pose un probleme plus grave 
d’utilisation industrielle de I’eau. Dans une economie 
indust_rielle avancée, les cours d’eau des regions 
industrialisees se degradejnt considerablement. La ges- 
tion de la demande d’eau peut contribuer enormement 
au reglement des problemes de pollution. 

TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE GESTION DE 
LA DEMANDE D’EAU 

Cette section presente les principales raisons pour 
lesquelles le manque de stimulants économiques de la 
protection de I’eau a cause la pollution industrielle de 

Tableau 12;. Coats ingdustriels de I’eau par element et industrie, 1981 (milliers de dollars) 

. Epuratlon du Epuration des Coot 
Secteur Acquisition prélevement Recirculation eaux usées total 

Extraction des minéraux 
‘ 

1 1 460 1 1 209 9 928 1.4 378 46 975 
Fabrication 108 908 86 156 46 422 109 498 350 984 
Production d’énergie _ 

thermique 1 1 31 1 
' 

1 1 678 O 0 22 989 
Total 131 679 109 043 123 876 420 948 

Source: Tate and Scharf (1985). 

PROBLEMES EXISTANTS ET IMMINENTS 
Ce n’est probablement pas le hasard qui fait que les 

grands secteurs industrialisés du Canada se trouvent 
dans les regions les plus humides du pays. Ilserait 
simpliste de soutenir que la disponibilite de I’eau est le 
seul facteur determinant du choix des emplacements 
industriels, mais il est incontestable que les grandes 
industries ont besoin d’enormes volumes d’eau. C’est 
une des principales raisons pour lesquelles elles se 
trouvent le long de masses d’eau telles que les Grands 
Lacs. ll est rare qu’on trouve de tres grandes industries 
dans des regions semi-arides car celles-ci ne leur as- 
surent ni |’approvisionnementen eau, ni Iaproximité des 
marches et des sources de main-d‘oeuvre. La quantite 
d’eau assurée par l’infrastructure peut poser un 
probleme dans certaines regions et aux industries qui 
s’alimentent aux reseaux municipaux. Ce probleme est 

856 350 

I’eau. Elle illustre aussi par des exemples la tarification 
existante, et indique des mesures de tarification 
constituant des encoujragements économiques qui 
ipeuvent empécher ou au moinsréduire la degradation 
de la qualité de I’eau causée par les effluents. 

Techniques économiques 

L’argument que nous présentons est que la pollu- 
tion de I’eau, est fonda,menta_le_ment un probleme 
économique decoulant du fait qu’on n’a pas su 
reconnaitre, par le passe, Ia valeur de l’utilisation des 
ressources en eau pour éyacuer les dechets industriels 
et qu’on ne l’a pas tarifée en consequence. C’est 
pourquoi une importante partie de la solution reside 
dans l’ad_option de pratiques de gestion fondees sur une 
solide comprehension des caractéristiques "econo- 
miques de la gestion de I’eau industrielle, y compris les
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volets du probleme qui ont trait aux finances et a la 
reparrtition. 

ll y a lieu d’i_ndiquer d'emb|ée un point de vue 
solidement ancre et, dans bien des cas, négatif; toute 
mesure économique de Iutte contre la pollution in- 

dustrielle reviendra a delivrer des <:<permis de polluer». 
Cela n’est pas plus vjrai dans le cas des redevances sur 
les effluents (p. ex., fondées sur Ie volume et la con- 
centration de |’effluent) que dans celui de tout autre 
régime de dépollution administré par les organismes" 
publics. Ceux-ci‘ auront du mal a progresser en matiere 
de Iutte contre la pollution industrielle s'iIs continuent 
d’accorderfoi a pareil mythe. 

Pollution industrielle de I’eau_ 

L’eau a toujours servi non seulement de source de 
matieres premieres industrielles, mais aussi de lieu de 
rejet des résidus des procédés industriels. L’eau se 
caractérise par sa capacite de nettoyer certaines eaux 
usées et d’éliminer certains polluants (p. ex., les solides 
biodégradables) ainsi que d’en diluer d’a'utres a des 
points tels que, dans bien des cas, leurs concentrations 
deviennent negligeables. C’est, dans une grande me- 
sure, surces propriétés de biodég_radat_i,on et de dilution 
qu’est fondee l'utilisation des masses d’eau pour fin 
d’evacuation des déchets. La pratique a éte jugée ac- 
ceptable par la societe et ses decisionnaires politiques 
dans les cas ou les installations industrielles ne sont pas 
concentrées et 00 les résidus ne sont pas toxiques. 

Au cours de l’expansion économique, les 
agglomérations urbaines et les installations industriel- 
les qui les approvisionnent ont augmenté tant en enver- 
gure qu’en concentration. De plus, Ie changementtech- 
nologique a donné lieu a la creation de produits, et 
particulierement de substances chimiques. Celles-ci 
sont a la fois non biodégradables et, dans bien des cas, 
toxiques pour bien des organismes vivants, y compris 
les humains (Muir et Sudar, 1987). Par consequent, la 
croissance économique a provoqué un dépassement 
de la capacité d"assimilation et de dispersion des sub- 
stances toxiques et non biodégradables dans 
|’ecosysteme. Cela a cause une importante, et souvent 
dangereuse, degradation de l’environnement et pose 
un probleme de gestion qui‘ n’a pas pu etre regle malgre 
les efforts faits par les organismes publics et un vaste 
éventail de groupes d’interét publics. 

On peut considerer la pollution de l’ea'u comme un 
probleme d’effets extérieurs de |’utilisation industrielle 
des services de l’envi_ronnement, qui constituent une 
partie intégrante mais non payee des procédés de 
production. Cherchant a tirer des profits maximaux, les 
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dirigeants industriels ont, bien entendu, préféré utiliser‘ 
les ressources en eau, auxquelles aucun prix n’est 
associe, aux fins de l‘evacuation des résidus de leurs 
industries plutot que d’insta_ller dans ceIles—ci de 
couteux dispositifs de dépollution ou de recyclage. Le 
probleme que pose Ia dépollution ne tient pas prin- 
cipalement a l’insuffisance technologique; nous con- 
naissons les moyens techniques d’eli_mi,ner la plupart 
des résidus. ll tient plutot a l'insuffisance ou a |"absence 
de stimulants économiques de la reduction des rejets 
de résidus polluants. Comme nous I’avons déja indique, 
le cout de la dépollution ne represente qu’une fraction_ 
d’un pour cent de la valeur des expeditions industrielles. 
ll constitue, par" consequent, une consideration 
negligeable dans les bilans des sociétés. 

-L’approche de dépollution classique, qui est 
d’ail|eurs encore employee, consiste a greffer sur le 
regime économique un des modules de «commande- 
ment et de contrc‘>le» prevus par Schultze (1977). Les 
organismes gouvernementaux etablissent des lignes 
directrices sur la qualité des rejets industriels ou des 
normes et reglements arespecter. Citons l’exemple de 
reglements industriels de Iutte contre la pollution, établis 
en vertu de la Loi sur la protection de l'environ_nem'ent-, 
ainsi que des reglements provinciaux similaires a ceux 
contenus dans la Loi féderale. ll arrive souvent que 
Pintegration de la «meilleure technique praticable» ou 
de la «meilleure technique existante» soit la base de 
ces normes et reglements qui, une fois établis, consti- 
tuent des perrnis de polluer. En outre, cette approche 
de gestion de l’o_ffre comprend la negociation de 
calendriers de mise en oeuvre des reglements, 
d’interrninables négociations sur la reduction des in- 

cidences économiques et, souvent, le report de la 

nécessité d’observ‘er les reglements. Les efforts faits 
pour assujettir a des limites de pollution appropriees les 
deversements des conserveries deviande de Winnipeg 
(Penman, 1974) sont une illustration classique des 
problemes que posent les approches de gestion 
fondées sur |’offre. Dans son ouvrage intiturlé The 
Tragedy of the Commons, Hardin (1963) 'présente une 
illustration plus générale des conséquences de la 

gestion de l'offre.
’ 

Comme nous l"avons deja indique, le probleme 
fondamental de la pollution industrielle est le manque 
de stimulants économiques et non I’insuffisance des 
connaissances techno|ogiq‘u‘es. Le fait qu_e le produc- 
teur de polluants n’ait pas de coat a payer pour les 
deverser le porte a ne proceder qu'a une épuration 
minimale de ses eaux usées ou, ce qui est encore plus 
frequent, a ne pas les épurer du tout. Cela donne lieu



au déversement d’eaux usée_s brutes ou insuffisam- 
ment traitées. Qui plus est, le faible cout des services 
de l’envi_ronnement n’encourage nullement l’améliora- 
tion des techniques. 

Exemples de tarification actuelle lde I’uti/isation 
industrielle de l’eau 

En général, les ressources en e_au du Canada 
appartiennent aux provinces, et Ieur surveillance releve 
de la compétence de celles-ci. Toutefois, le gouverne- 
ment fédéral a le contréle des eaux des territoires et 
assume des resp.onsabi'lités précises dans des 
domaines tels que les péches et les eaux internatio- 
nales. Ainsi, bon nombre des arrangements de tarifica- 
tion actuels applicables a Pindustrie privée ont-ils éte 
établis par les provinces. 

_

’ 

Les redevances imposées a l‘industrie varient gran- 
dement selon la province. Six des provinces n’imposent 
aucune redevance sur les prélevements industriels 
d’eau (tableau 13). Dans les quatre autres provinces, 
les redevances imposées aux fabricants peuvent 
atteindre 176 dollars par 1000 m3, mais onttendance a 
baisser parce que la plupart des baremes tarifa_l__res 

prévoient des tarlfs degressifs par bloc. Le Manitoba est 
la seule province qui emploie un tarifprogressif par bloc. 
Les redevances imposées aux sociétés de production 
d’énergie sont fondées, dans la plupart des cas, sur 
la capacité de production ou la production annuelle 
(E_nvi_ronnement Canada, 1986c). 

Stimulants économiques destinés a réduire la pollu- 
tion industrielle 

La gest_ion de la demande d’eau permet a la fois 
d’étud‘ier le probléme de la pollution industrielle dans 
une nouvelle optique et d’envisager une solution nou- 
velle. La recherche économique a cet égard a prouvé 
que l’utilisation industrielle de l‘eau varie selon le prix. 
De Rooy (1970, 1974) a constaté que le prix de l’eau 
est. un facteur important de la demande d’eau des 
installations industrielles. Renzetti (1987) a confirmé 
dernierement que cette co_nsta_ta_tion s’applique aux in- 
dustries canadiennes. - 

Ces études, et d’autres, laissent entendre qu’a 
mesure que les prix augmentent, la demande baisse, 
principalement grace au recyclage et a d’a_utres 
modifications de procédé. Cela porte a croire que la 
tarification des caractéristiques d’elimination des 
déchets queprésente l‘eau serait un moyen stratégique 
de régler le probleme du manque d’encouragement de 
la dépollution industrielle. 

Une fois qu’on a reconnu la nécessité d’associer 
des prixaux services de l’environnement, il y a bien des 
fagons d’y procéder. Kneese a présenté des a_rguments 
en faveur de l’imposition de droits de déversement 
d’effluent industriel, concluant 

qu ’z'l existe defortes preuves selon lesquelles I ’z'_mposz'tion de 
droits de déversenzent, .si elle était dziment mise en oeuvre, 
s.emz't plus efficace et plus équitable que la seule 
réglementation directe, qui a caractérise’ la politique de la 
plupart des pays. On peut tout simplement établir des modes 
de tarzfication destinés a‘ provoquer des clzangements qui 

Tableau 13. Redevances annuelles ($/103m3) des industries de labrication, par province 

_ 

Mode de 
Province Red_evan_ce tarification Premier bloc Dernler bloc 

Térre-Né"u'v'e Non 
Nouvelile-Ecosse Oui 0,40 0,055 
.lle+lu-Prince-Edouard Non 
Nouveau-Brunswick Non 
Québec Non (Seule l'utilisation sans prélevement est tariflée) 
Ontario Non - 

Manitoba 
’ 

Oui 2,00 
' 

1,00 
Saskatchewan Oui .12,16 2,43 
Alberta ’ Non (81 ,00 $/1000m3 dans Ie cats des installations appartenant a la province) 
Colombie—Britannique Oui 176,00 44,00 
Territoires Oui 22,00 2.20 
Note : V=Tarit londé sur le volume. 

V tdb=Tarifjcation au volume selon un baréme dégressif par bloc. 
V tpb=Tarification au volume selon un bareme p_rogres_sif par bloc. 

Sources": Environnement Canada (1986b) et Manitoba Gazette (1987).
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pefinettront d ’a_ttez'ndre le_s nofines eiz‘v1'ror'z’i1efizen’tales a bien 
mains defrais que n ’en comporte un programme de n‘ormeS 
classiqye meme si I ’on réussit d le bien niettre en oeuvre. 
(Kneese, 1977, p. 253.) 

Dales (1968) a proposé un regime de permis de 
déversement d’effluents fonde sur la capacite 
d’assimilation de chaque cours d’eau. Afin d’incorporer 
un volet economique aux decisions sur la lutte contre la 
pollution industrielle, Ie prix des permis serait fixe en 
fonction d’estimations des coats de dépollution 
presentées par Ies sociétés, et les titulaires de permis 
pourraient continuer de deverser Ies polluants indiques 
alors que Ies autres sociétés seraient obligees de met- 
tre fin a leurs activites poiluantes. En fait, ce regime 
encourage la depollution dans le cas de ceux qui peu- 
vent la réaliser a un cout rela_tive,men,t bas et permet aux 
entreprises qui ne pourraient y procéder qu’a grands 
frais de continuer de déverser des polluants pourvu 
qu’el_|es ne dépasse_nt pas la iimite prévue par Ieur 
permis. Le plafonnement de la disponibilité des permis 
assurerait Ie maintien de la qualité de |’eau ambiante. 
Le fait de devoir presenter periodiquement de nouvelles 
estimations inciterait Ies sociétés a modifier Ieurs 
procedés ou a en changer. En se fondant sur Ies prin- 
cipes de la gestion du risque, Giles (1986) a indique que 
_mem_e l’imposi_tion de droits de déversement minimaux 
encouragerait considérablement Ia depollution i_n- 

dustrielle, puisque Ies industries preferent mener leurs 
operations dans un climat_de stabilité des politiques. 
L’adoption d’u_ne politique pubiique prévoyant 
|’imposition de droits de déversement minim_aux_ (9. ex., 
par unite de déversement poiluant) créerait un climat de 
reglementation englobant des stimulants economiques 
de la depollution. Les entreprises prendraient des 
mesures de dépollution meme si Ies droits étaient 
minimaux, afin de rie pas etre obligees de verser des 
droits plus élevés par la suite. Apres une période initiale, 
par exemple.de dix ans, ou Ies droits seraient maintenus 
faibles, on pourrait reviser Ies politiques. 

Les solutions de tarification que nous venons 
d’indiquer sont toutes axées sur Ies déversements in- 
dustriels. Ce qu’on reproche couramment a la tarifica- 
tion fondee sur le volume de |’eff|uent ou sa teneur en 
polluants, c’est qu’eIIe necessite beaucoup de données 
de mesure et la tenue d’un grand nombre de registres. 
Bien que ce reproche soit essentiellemen,t mal fondé, 
car tout régime de depollution des effluentsexige des 
don_nées, on dispose de preuves (p. ex., Kollar et 
MacAuley, 1980) selon Iesquelles l_a tarification‘ des 
prelevements permettrait d’arriver a la meme fin. Autre- 
ment dit, la majoration du prix de |’eau ferait indirecte- 
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ment diminuer Ies rejets d’eaux usees_. II enserait ainsi, 
par exemple, parce que les sociétés trouvera_ie,n_t profi- 
table de recirculer Ieurs eaux usees. ll faudrait traiter 
prealablement celles-ci dans une certaine mesure. 
Nous examinerons Ia question du traitement dans la 
section suivante. Ce qu’iI importe de reten_ir ici, c’est que 
la majoration des prix au prélevement pourrait faire 
diminuer Ies deversements parce que les sociétés 
trouveraient profitable de traiter Ies eaux usées et de les 
recycler. 

Les rriesures susmehtionnées ne sont nullement 
les seules possibilités d’action economique en we de 
la gestion de la demande. L’adoption de stimulants 
fiscaux-, tels que |’amortissement accéléré, pour encou- 
rager I’uti'I'isation de latechnologie appropriée peut aider 
a surmonter |’obstacle que pose la mise de fonds 
elevée. Ces stimulants doivent etre assez importants 
pour rendre les techniques de gestion de la demande 
economiquement attrayantes au cours de la période 
d’amortissement normale, qui est de deux a quatre ans 
dans I’i_ndustrie privée. Les credits d’i_mp6t, soit Ies 
somrries deduites directement du montant de l’imp6t, 
peuvent etre employes pour encourager Ie changement 
technologique favorisant la gestion de la demand 
d’eau.‘ * 

Selon l'experience acquise au Canada, il s’agit Ia 
d’instruments qui s’emploient Ie plus souvent a l’egard 
des investissements initiaux dans la recherche, et ils 
encouragent l’i_nnovation. Au lieu des credits d’i_mp<“>t, on 
peut utiliser des prets garantis exempts d”impot pour 
l’adoption de materiel permettant d’economiser |’eau. 

Techniques relatives aux structures et aux modes 
d’uti_|i_sal_ion 

Comme I’indique Ie tableau 11, la recirculation de 
l'eau peut intervenir pour une importante partie du total 
de l’uti|isation industrielle de l’eau, permettant de faire 
durer plus Iongtemps Ies ressources dont on dispose 
pour repondre a la demande actuelle et future. A 
I’examen du concept de la recirculation, il importe de 
garder a |’esprit Ies facteurs economiques en cause, 
bien que ces facteurs ne soient pas l’objet essentiel de 
notre propos. La decision de recycler l'eau repose, dans 
la plupart des cas, sur des considerations economiques 
piutot que sur un pur souci d’économie d’eau. Com_me 
Bower (1966, p. 151) l'a fait remarquer, 

le critére que 1 ’industn'e emploiepourévaluer lespossibilite’s 
d ‘in vestissenzent dans les dispositifs d ‘utilisation de I ’eau est, 
en général, le taux de rendement de l’in vestissement. Cela est 
particuliérenzent vrai dans le cas des installations existantes



ou les modifications possibles sont nombreuses... 0n 
n ’institue pas la conservation de l’eau en milieu industriel 
uniquement pour économiser de l’eau, et ily a lieu de se 
rappeler que la suboptimisation, soit le fait de n1'inimz'serle 

cout total de l ’utilisation de l ’eau, ne comporte pas toujours 
des couts de production totaux minimaux-. 

En général, a mesure que les préoccupations au 
sujet de la qualité de l’eau ont augmenté et que des 
normes publiques. ont été établies a l’égard de cette 
qualité, la recirculation est intervenue pour une propor- 
tion de plus en plus forte de l’utilisatio,n brute de l’eau. 
Par exemple, l’a_nalyse des tendances des taux 
d’utilisation dans les industries de fabrication des Etats- 
Unis de 1954 a 1973 indique que ces taux ont augmenté 
avec Ie temps (Tate, 1979. pp. 70-72; Postel, 1985, 
p. 29). Qui plus est, Bower a signalé (1966, p. 162) quez. 

I ’adoption ou I ’augmentation de la recirculation de l’eau a‘ 
I ’intérieur des usines est une des principales réactions a‘ la 
réglementation des eflluents. ll est évident qu 7: mesure que 
la quantite’ d ’eau prélevée augntente, la quantite’ d ’eflluent et 

les cozits d ’épuration des eaux usées auginentent en 
__co_nsé_quence. C ’est pourquoi la réac'tz'on la plus courante de 
I ’ind_ustrie privée d l ’imposz'tion de droits de déversement ou 
d la nécessité de respecter des ligvnes directrices sur les 
effluents ou des limites quantitatives de ceux-ci, ou les deux, 
consiste a freiner le prélévement afin de réduire les cozits 

d ’épuration des eaux usées. La recirculation permet de 
réduire considérablement le volume d ’eauprélevé, cetquifait 
diminuer l’ampleur des installations nécessaires au traite- 
ment et d l’évacuati0n des eaux usées et le cozit de ces 
fonctions. 

Ces observations témoignent du lien étroit qui 
existe entre les techniques de rec_irculation de l’eau, le 
prix de l’eau et ‘le traitement des eaux_ usées. En 
général, plus le prix de |’alimentation en eau est élevé 
et plus les normes ou droits applicables aux effluents 
sont rigoureux, plus la propension a recycler l’eau sera 
grande. Le tableau 12 et le texte correspondant mon- 
trent que le coat‘ de l’eau pour l"indu'strie privée ne 
constitue qu’une infime partie du total des couts de 
production. Cela devrait avoir pour consequence que la 
recirculation de l’eau demeurre inchangée ou méme 
d_i_mi_nue avec le temps, ce qui ne cadre pas du tout avec 
les tendances observées aux Etats-Unis. La prévision 
est confirmée au tableau 14, selon lequel les taux 
d’utilisation sont effectivement demeurés inchangés ou 
ont dimi_nué de 1972 a 1981. Seul le taux d’utilisation du 
secteur de la production d’énergie thermique a 
augmenté, et c’est parce qu’une nouvelle centrale a été 
mise en service dans la région semi-aride de l’Ouest. 

Tableau 14. Taux d’utilis'ation industriels au Canada, par année 
choisie _ 

Secteur 1972‘ 
A 

'1 

1976‘ 19312 

Extraction de 
7

' 

minéraux 5,94 3,59 5,31 

Fabrication 2,34 2,31 2,10 

‘Production d'énergie 
thermique 1 ,00 1 ,00 1,10 

‘Tate (1984, p. 89). 
2Pour1981,voir|e tableau 11. 

Le recyclage de l’eau peut permettre une tres im- 
portante reduction de l’utilisation industrielle de l’eau. 
Le tableau 15, qui constitue une comparaison des taux 
de recirculation possibles en principe avec les taux 
relevés au Canada, illustre la réduction d’ut_i_lisation 

possible. En théorie, le prélevement d’eau peut etre 
réduit de 87% dafns cin_q_ des groupes d’industries 
choisis, grace a la realisation de la recircu_|ation maxi- 
male. De plus, Culp et ses collaborateurs (dans Postel, 
1985, p. 29) ont montré que le taux d’utilisation global 

Tableau 15. Répercussions de la recirculation maximale de 
l’eau sur les prélévements d’industries choisies, 
1981 _ _ 

Réduction des Prélévement Prélévements 
prélevements relevé au possibles grace 

possible grace a Ca_n_ada.en a une recircu- 
Ia recirculation 19812 lation maximale 

Industrie (%) (millions de ma) (millions de m 

Substances chimiques 
inorganiques 90,1 1377 136 

Co,nsen_/eries - 

de viande 77,3 -36 8 
Ciment hydraulique 78,3 20 4 
Raffinage du pétrole 81,0 563 107 
Raflinage du sucre 
de betterave 44,1 21 

‘ 12 

Total des industries 
choisies, 2017 

7 

267 
Sources: ‘Kollaret MacAul_ey (1980).

“ 
2 Enviro'nn'eme_nt Canada (19863). 

du secteur de la fabrication peut atteindre, dans les 
conditions projetées, 17,08. Postel (1985, p. 29) a. 

~ déclaré ce qui suit: 

Il est probable que les taux prévus pour 1985soient trop 
élevés puisque le respect des eicigences de dépollution a 
diminué. Cependant, les taux de recyclage des industries 
primaires des métaux et des industries du papie_r atteindront
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vraisemblablement 12 d’z'ci' l’aiz 2000 alors que ceux des 
industries chimiques attez'n'di‘ont 28 et ceux des industries 
pétroliéres, plus de 30. 

Si |’on appliquait le taux dfutiilisation global du sec- 
teu_r de la fabrication, le prélévement d'eau prévu de 
58 900 millions de ma (Tate, 1985, p._ 44) serait 
ramené 5 3448 millions de m3 , ce qui représente une 
diminution considerable, meme par rapport au pré- 
lé'vem_ent de 1981 (10 201 millions de m3). 

Toutefois, il y a lieu de souligner que les taux de 
recirculation tres élevés qui figurent au tableau c,i-des- 
sus ne sont que des possibi_li_tes théoriques, et non des 
previsions. Comme l"a indique Bower, l’industrie ne 
s’inter'essera a la conservation de l’eau que si cela lui 
est profitable. 

La demande peut etjre reduite non seulement par la 
creation d"'installations de recirculation de l’eau, mais 
encore par la modification des procedes de production 
memes. Parexemple, le passage du four slur sole a des 
methodes fondamentasles a l’oxygene pour fabriquer de 
I’acier permet de réduire l’utilisation de l’eau de 42 % 
pour ce qui est du procédé de transformation meme et 
d’environ 10 % pour produire une tonne d’acier a partir 
de matieres premieres (Tate, 1971). De plus, les gran- 
des tendances de la tech nologie industrielle font baisser 
la demande d’eau (Tate, 1984, 1986). 

Techniques socio-politfiques 

Un vaste éventail de techniques socio-politiques de 
gestion de la demande d’eau peuvent etre appliquees 
au secteur industriel. Ces techniques, enu_merées au 
tableau 16,. se repartissent entre trois grandes 
categories: information et diffusion de la technologie, 
soutien de l’industrie, et reglementation (Brooks et 
Peters, 1988). |l_arrive souventque la prise de cons- 
cience des techniques nouvelles soit le facteur 
determinant de Ieur adoption. La prestation directe 
d’une aide financiere par le secteur public peut favoriser 
cette prise de conscience. En contrepartie de cette aide, 
on peut demander a la societé qui la regoit que, l"on 
contrele de pres l’app|icatioin de Iatechnologie et diffuse 
largement ses resultats dans I’industrie privee, y com- 
pris a des concurrents. En outre, les program_mes de 
soutien de |’industjrie peuvent faire augmenter 
|’acceptabi|ite des techniques environnementales dans 
le monde industriel. Par exemple, les bourses des 
dechets peuvent aider les industries is trouver des 
marches sur Iesquels ecouler leurs dechets et leurs 
produits de recuperation. Le tableau 16 indique d’au'tres 

‘ mesures de ce genre. En dernier lieu, la reglementation 
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directe est la fagon classique par laquelle le secteur 
public s’attaque aux problemes envi_ronnementaux que 
pose |’industrie privee. Cependant, Ia reglementation 
sera probablement plus efficace aux fins du contrele de 
la quallte de l’eau qu’a celle de l’adoption de mesures 
de gestion de la demande d'eau._ 

Tableau 16. Moyens socio-poli_tiq'ues dfencourager la gestion 
de la demande d'eau industrielle 

A. Information gt diffusion ge la technologie 

1. Programmes de demonstration 
2.. Profils de cas 
3. Programmes de sensibillsation a la technologie 
4. Programmes d'information cibles 
5. Programmes de verifications environnementales 
6. Formation sur les lleux 
7. Formation en etablissement 
8. Programmes de comptabilité environnementale 

B. Sgutien ge |’indutrie 

1;. Bou_rses et courtage des dechets 
2-.— Expansion des industries de verification 

environnementale, de 
co_nsu|t_a_tion et des services 

3. Registre/base de données sur les techniques 
de gestion de la demande ef 
de dépollution des precedes 

4. Progra_mme de_s garanties de la technologie 
environnementale 

5. Centres de haut savoir technique et commercial 
6. Programme des prix de l'environne'men’t 
decemes a des societés 

C. Re’ glementgtign 

1 . Objectifs environ_nementaux 
2». Comptabilité envi_ronnemen_tale 
3. Fonds de defense de Fenvironnement 
4. Permis de prelevement et de déversement 
5. Code d’approvisionnement et de soutien 

des programmes gouvernementaux 

Source: Brooks et Peters (1988). 

PROBLE-MES DE GESTION DE LA DEMANDE 
DANS LES INDUSTRIES 

Bien que les concepts de gestion de la demande 
permettent de cerner les problemes que pose 
|’utilisation industrielle de |’eau et d’envisager certaines 
solutions possibles, ils ne permettent pas de réglertous 
les problemes. Meme si un systeme efficace de gestion 
de la demande etait mis en oeuvre, il resterait encore 
d’importants problemes e regler.



Les substances toxiques posent a ce sujet un des 
plus graves problemes. En répondant aux besoins de 
la société, l’ind'ustrie privée a engendré de graves 
problemes environnementaux par la production et 
l’évacuation de déchets toxiques (voir Muir et Sudar, 
1987, pour un examen détaillé de ces problemes). 
L’application des concepts de gestion de la demande 
au domaine de la gestion des déchets est fondée sur 
|’idée que |'environnement peut assimiler certaines 
quantités de déchets et que, a condition que cette 
quantité ne soit pas dépassée, le déversement de 
déchets dans l’eau est une utiIisat_ion légitime de celle- 
ci. Ce qui pose Ies problémes, c"est le dépassement de 
la capacité d’a_ssimilation. En pareil cas, les instruments 
de gestion de la demande peuvent étre employés pour 
partager cette capacité entre les utilisateurs. Toutefois, 
la gestion de la demande n’est guere efficace pour ce 
qui est d’enrayer les déversements de déchets toxi-

’ 

ques. ll doit étre carrément interdit de déverser\ des 
substances toxiques dans les eaux réceptrices. A cet 
effet, la réglementation serait probablement la solution 
la plus efficace. 

La gestion de la demande pose elle-meme des 
problemes parce qu’el'le fa_it augmenter le cout de pro- 
duction industriel- Cela peut influencer l’emploi et la 
compétitivité sur les marchés internationaux. Ce’pen- 
dant, ces problemes seraient tout aussi graves si l’on 
recourait uniquement a la réglementation. En fait,‘ il se 
peut que la gestion de la demande finisse pa_r étre le 
moyen Ie moins couteux de réduire les déchets, parce 
que le regime d’encouragement décentralisé qui y est 
associé mettra les sociétés dans la meilleure position 
possible de choisir des moyens de dépollution 
efficaces. 

CONSEQUENCES DE LA GESTION DE LA 
DEMANDE D’EAU DANS LE srscnsun 

INDUSTRIEL 
L’augmentation du recyclage de _l’eau présenterait 

plusieurs avantages. L’industrie utilise act'uellement 
une quantité d’eau supérieure aux besoins théoriques, 
comme en témoigne le tableau 15. Cela permet de 
conclure que les volumes des déversements sont plus 
importants qu’il n’est nécessaire. La demande imposée 
par l’industrie tant aux services d’eau mu nicipaux et aux 
ressources ambiantes en eau diminueraitconsidérable- 
ment si la recyclage augmentait. Bien qu’il ne soit 
probablement pas possible de réaliser intégralement 
les réductions théoriques, méme une amelioration 
modérée donnerait lieu a des reductions apprécia_bles 
de la pression exercée sur les ressources en eau du 

Canada, a de considérables economies de couts 
d’énergie eta une augmentation de la récupé‘rati'on des 
sous-produits. 

Les études les mieux appuyées sur la valeur des 
pratiques et procédés permettant d’économiser l’eau 
ont été réalisées aux Etats-Unis, et particulierement au 
Massachussetts. Les exemples qui suivent (Special 
Legislative Commission on Water Supply, Common- 
wealth of Massachussetts, 1983, dans Brooks et 
Peters, 1988) indiquent le potentiel de Ieur emploi da_ns 
des établissements commerciaux et industriels. 

-L ’usine Polaroid de Waltham, Massacliussetts, a lancé 
en 1980 un. programme d -’e’.conomie d ’ea_u (iplusl€1lt‘S volets: 

sensibilisation du personnel, représentation graplzique de la 
tzgyauterie, mesure de 1 ’utilisation, modifications 
dl’installations, réduction de la pression, con versions de bees 
pulvérzsateurs, minuteries, arréts automatzyues, change- 
ments de procédés, recyclage des eaux de refrozdissement. 
L’utz'lisation de l’eau a été réduire d ’envir0n 50 %, passant 
de 527 a 278 millions de gallons par année. Les économies 
comprennent 3 113 740 .3‘ par année en cofits de services 
d ’eau et d ’e’gout; 1,8 million de dollars en immobilisations, 
grdce a la réduction de la taille de l’installation de traite- 
ment, 50 000 $ par année sur les dépenses de prétraitement 
et 195 000 .3? par année sur les cozits d’énergie. Le cozit 

ponctuel du programme a été de 550 000 .5". Le total des 
économies annuelles, qui ne coznprend pas les 1,8 million de 
dollars écononzisés ponctuellement sur les inzmobilisations, 
est de 545 000 $. 

- La Compagn ie Gillette a entrepris en 1973, a son usine 
de South Boston, Massachussetts, an programme d ’économie 
d ‘eau qu ’elle a appliqué depuis d toutes ses usines de par le 
monde. La division des rasoirs de szireté de South Boston a 
réduit de 70 % son utilisation d ’eau, économie qui corres- 
pond d l ’eau nécessaire pour alimenter 10 000 habitations. 
Elle a installé des tours de refroidissementpour les machines 
a‘ mouler les plastiques, elle recycle les eaux d_e refroidisse- 
ment et réutilise les eaux de rineage. L ’util1_l_sation d ’eau totale 
a été ramenée de 730 d 156 millions de gallons par année. 
Les 1,025 million de dollars investis dans le programrne 
permettent de réaliser des economies annuelles de 771 000 .3‘ 
sur les redevances d ’eau et de déversement d l’égout. 

. Depuzls 1970, l’usine d’aliments congelés de Howard 
Johnson, a Brockton, Massaclzussetts, a ramené son utilisa- 
tion d’eau de 63,8 a 7,4 millions de gallons par ann_ée. La 
cornpagnie a instaure’ un programme de détection et de ‘ 

réparation desfilites, est passée d une semaine de travail de 
quatre jours et de 40 heures, a installé un nouveau con- 
denseur de ruissellement pour refrozkiir un compresseur de 
re’frzge’ration a I ’ammoniaque, a installé, un dispositif de
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recirculation de l ’eau d compresseur, a commeticé d recycler 
l’eau réfrigérée utilzlsée pour la production et la cliiizatisa- 
tion, et a instauré des contréles plus rzgoureux du temps de 
fonctionnement des équipements-. L’in vestisse‘n'zen't de 
30 000 $ perrnet de réaliser des économies annuelles de 
93 100 $. 

-— Une nsine de semiconducteurs Digital de Hudson, 
Massaclmssetts, a institue’ en 1982 une politique d ’économie 
d’eau. Le réseau de drainage de la section de rincage des 
produits a été modifiépourpermettre la réutilisation de l’eau. 
Des dispositi/C9 de mesure de la conductivité actionnent des 
vannes qui n ’en verront que 1 ’eau de qualité inférieure vers le 
syste‘me d ’e’puration des eaux usées de l 'usine. Grace a‘ un 
in vestissement de 20 000 $, on réalise des économ ies annuel- 
les de 341 000 $ qui se répartissent ainsi: 22 750 $ sur les 
fedevances d’eau, économie portée ti 9] 000 $ par les ma- 
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jorations tarifaires de 1984; 22 75 0 $ sur les redevances de 
déversement a‘ I ’é'gout; 61 000 $ sfur lesfrais d_ ’énergie associés 
au pornpage et a_u chauffage de I et 97 142 $ sur lesfiais 
de tmitement chimique sur phce. 

—L ’usine d ’équipement électronique Augatd ’Attleboro, 
Massaclzussetts, a installe’ des régulateurs de débit et des 
vannes de contréle de temperature, modzfié les procédés par 
voie lzumide, et installé un refroidisseur d récupération de 
clzaleurfait surmesurei a/in de supprimer le besoin d ’eau de 
refroidissement d’un appareil de distillation“ servant a‘ la 
récupération des solvants. Le cozit total des modifications 
s ‘est éleve’ (3.28 000 S. L ‘utilisation d ’eau est tombée de 16, 5 
a 2,6 millions de gallons par année, et l’installation 
d’épuration des eaux usées ne fonctionne plus qu’u'n jour 
ouvrable s_nrtro1_ls. Les économies totales attezgnent 36 000 $ 

’ par an,



CHAPITRE 6 

Gestion de la demande (d’eau agricole 

FAITS DE BASE 

Le prélévem_ent total d’eau aux fins de l’agriculture 
a été de 3125 millions de m3 en 1981 (tableau 17). 
Contrairement aux données présentées au sujet des 
utilisations industrlelle et munlcipale de l’eau dans les 
deux chapitres précédents, qui découlent de relevés 
circonstanciés, les données concernant l’utllisation‘ 

agricole de l’eau sont des estimations fondées sur les 
superficies irriguées et Ies recensementjs d_u bétail. Les 
données sur la région des provinces des Prairies, of: a 
lieu la majeure partie de l’utllisation agricole de l’eau, 
sont quelque peu plus exactes que les autres car elles 
sontissues de calculs détaillés réalises par la Commis- 
sion des eaux des provinces des Prairies en 1978 
(1982, annexe 3), mais elles ne constituent, elles aussi, 
que des estimations. Qui plus est, l'utilisation agricole 
de I’eau, particuliérement auxfins de l’irrigation, depend 
beaucoup des conditions climatiques et, partant, peut 
varier énormément selon l’année. 

L’utilisation de l’eau dans le secteur agricole sert a 
deux principales fins: l’irrigation et l’abreuvement du 

. bétail. L’i'rrigation domine l’utllisation, intervenant pour 
88 % (2765 millions de m3) du prélévement d’eau en 
1981. Elle se déroule principalement en Alberta et en 
Saskatchewan, provinces qui en dépendent pour com- 
penser les pénuries d’eau de leur territoire semi-aride. 
Par ailleurs, ce sont ces provinces qui utilisent le plus 
d’eau pour abreuver le bétail, bien que l’abreuvement 
se répartisse de tacon beaucoup plus égale que 
l’irrigation da_ns l’ensemble du Canada. L’irrigation con- 
somme 78 % de l’eau prélevée, ce qui en fait l'utilisation 
a Iaquelle la plus forte consommation est associée. De 

plus, nous jugeons consommée Ia totalité de l’eau 
utilisée auxfins de l’abreuvement du bétail (360 millions 
de ma). 

TECHNIQUES AGRICOLES DE GESTION DE 
LA DEMANDE D'EAU 

Comme dans les autres secteurs, il y a bien des 
moyens de gérer la demande d’eau en agriculture. La 
plupart des techniques de gestion sousmentionnées ne 
s’app|iquent qu’a l’irrigation, parce que trés peu de 
recherches ont été réalisées sur l’abreuvement du 
bétail. 

Techniques économiques 

Méthodes classiques de tarification de l'utilisation de 
l’eau

' 

En général, ceux qui pratiquent l’irrigation doivent 
payer des redevances de beaucoup inférieures a ce que 
coute le f'ait d’amener l’eau jusqu’auix terres. En Alberta, 
|’aménagement en fonction de l’lrrigatio’n est 
subventionné a environ 85 % par le gouvernement pro- 
vincial. Outre le fa_it qu’el|es sont artificiellement 
maintenues faibles, les redevances d’eau ‘versées par 
ceux qui pratiquent l’irrigation sontfondées sur la super- 
ficie irriguée plutot que sur le volume d’eau utilisé. ll 

s’ensuit que la gestion de la demande d’eau n’est'guére 
encouragée. Différentes études ex,-, Acres l_nterna- 
tional, 1984) ont révélé que |’efficacité de l’utllisation de 
l’eau aux fins de l’irrigation (soit la quantité d’eau 
atteignant les cultures divisée par la quantité totale 
d’eau fournie) n’est que d’a peu pres 35 %. 

_ jableau 1'7. caractéristiques de l’utilisa't,ion agricole de l’eau en 1981 (millions de m3) 

‘ 

Utilisation 
Région Prélévement Recirculation brute consommation Déve_rs_ernent

_ 

Colombie-B_ritanni_que 545 o 545 
" 2 ‘ ‘ " 1304" ' 

241 

Provinces des Prairies 2 338 O 2 338 1 892 446 

O,n_ta,rio 1 48 0 148 1 23 25 

Québec 82 0 B2 81 

Provinces de l’Atlantique 12 0 12 12 0 

Total” 3125 0 3125 2412 713 
Source: Tate (1989).
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Méthodes actuelles de tarification de l’utilisation de 
I’eau 

ll n’y a qu’en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan et dans les deux territoires qu'est 
admjnistre un systeme de redevances pour fins 
d’utilisation agricole de I’eau‘. Cependant, une certaine 
prudence est de rigueur dans l’interprétation de ces 
redevances. 

En Colombie-Brit_anni_qu‘e, le gouvernement provin- 
cial impose des redevances aux utilisateurs privés et 
aux administrations locales dans le cas de 
prélevements d’eau brute aux fins de l'irrigation ou de 
Pabreuvement due bétall. A son tjour, le centre local de 
distribution d’eau peut recouvrir les coats de traitement 
et de distribution aupres des exploitants agricoles et des 

. utilisateurs de la region. . 

En Saskatchewan et en Alberta, il n’en coute rie 
d’utiliser I’eau brute a des fins agricoles. Cependant, 
une redevance peut s’appliquer s’il y a des dépenses 
d’emmagasinement, d’adduction et d’administration 
entrainées par l’acheminement de I’eau brute aux 
utilisateujrs flnaux. Autrement dit, un organisme gouver- 
nemental ou une administration locale peut imposer 
des redevances-enfonction descofitsd’app’rovisionne- 
ment eneau,sanspourautantfaire pay’erl’eauuti|isée. 

Les redevances annuelles pour l’utilisation agricole 
varient beaucoup d’une province a l’autre. Les couts de 
service reviennent a environ 5 $ par an Ie décametre 
cube pour l’irrigation privée en Saskatchewan; ils sont 
d’environ 80 $ par an pour l’abreuvement du bétail 
(Environnement Canada, 1987b). En Colombie- 
Britannique et en Alberta, les redevances d’irriga_tion 

A sont fondees sur le nombre d’hectares irrigués. En 
Alberta, elles varient de zéro a 44,46 3; par hectare. En 
Co|ombie—Britannique, elles varient de 39 $ 3 407 $ par 
hectare. L'A_lberta n’impose pas de redevance sur 
|’abreuvemen't du bétail, et en Colomble-Brltanniqiue, 
celui-ci est assujetti a une redevance annuelle de 
20,00 $ par hectare. 

Méthodes de tarification de l’utilisation de I’eau en 
we de la réductjon de l’utilisation 

Les mesures économiques de gest_io_n de la 

demande‘ d’eau sont axées sur la tarification réaliste, 
comme dans le cas des autres secteurs. En premier 
lieu, selon Robinson et Anderson (1985), le simple fait 
de mesurer l’utilisation au compteur ferait baisser la 
demande de 10 % 5 20 %. On, n’est pas sur de l’ef‘fet 
qu’aurait|a tarification a l’utilisation, mais la plupart des 
études indiquent que la courbe de la demande d’eau 
pour fin d’irrigation est «nouée», dont une portion est 
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trés descendante et beaucoup plus prononcée (c’est-a- 
dire inélastique) lorsque le prix de I’eau est élevé; par 
contre, si le prix de I’eau est plus bas, Ia portion de la 

- courbe est beaucoup moins profonde (c’est-a-dire 
élastique) (Craddock, 1971; Andersen et Keith, 1981). 
Selon Craddock, le noeud se produit a 12 $ par acre- 
pied (9,75 $/dam3) (1971 $). Etant donné que les prix 
de I’eau d’irrigation sont généralement inférieurs a ce 
niveau, une augmentation modérée des prix peut 
entrainer une réduction assez importante de I’eau 
utilisée poujr l’irrigation). Cela se traduit par le fait que 
l’irrigation de cultures de peu de valeur a profit marginal 
ne serait plus faisable si une majoration des tarifs, 
meme relativement faible, était imposée. Pou_r résumer 
leurs conclusions au sujet des effets de la majoration 
des prix de I’eau sur l’irrigation, Robinson et Anderson 
(1985) ont déclaré ce qui suit: 

Si les m_(_zi'chés de cultures de valeur plu_s élevée son_t 
.s"u/fzlsants. . . 1'! se peut que la inajomtion des tanfi ne per- 
mette pas de véfitable écoizomie a’ ‘mu. Tout dépeizdrait des 
besoins en prélévenzents qui sont associés a‘ la izouvelle 
composifion des cultures par rapport d l ’ancz'erme. A tout le 
n‘zo'z'ns-, 1'! y aurait un avantage écono'inz'q'ue net pour la société, 
car’ les subventions ifizplioites dinzinueraient, et les profits 
nets des agriculte'u.rs pratiquant I ’ifi"zgatz'on grimperaierzt. 

Par ailleurs, on pourrait tirer des recettes de 
l"iimposition d’ujne taxe sur l’engrais, et aussi sur les 
pesticides. Les fonds ainsi obtenus pou‘rraie.nt étre 
réservés a l’amélioration de la qualité de I’eau en aval 
ou in aider a la realisation de programmes destinés a 
falre augmenter l’efficacité de l’utilisation de I’eau ou a 
l"achat d’équipement permettant d”écono'miser I’eau, 

Techniques ‘relatives aux structures et aux modes 
d'utilisation 

ll y a un vaste eventail de techniques relatives aux 
structures et aux modes d’utilisation qui peuvent etre 
employees pour gérerla demande d’eau d’irrigation. 
Voici quelques-unes des plus importantes_: 

— border les cainaux d’irrigation-,» 
— employer des dispositifs roulants et a pivot, et 

des méthodes d’_irrigation au goutte a goutte 
dans Ie cas de cultures spéciales, et 

- améliorer les calendriers d’arrosage. 
Des études réalisées par la. Nebraska Natural 

Resources Co.mmis.slon (1985) ainsi que Howe et coll. 
(1970) indjquent passablement bien les economies qui 
peuvent etre réalisées grace aux méthodes d’irrigation 
permettant d’eviter le gaspillage. Robinson et Anderson 
(1985) présentent des renseignements semblables



dans une optique canadien_ne. Les economies d'eau 
pouvant découler des différentes améliorations pos- 
sibles sont variables et dependent beaucoup des con- 
ditions locales. Robinson et Anderson (4985, p. 62) ont 
jugé que les ressources en eau servant a |’irrigation 
pourraient permettre d’irriguer deux fois la supe'rf.ici,e 
actuelle (tableau 18). 

Tableau 18. Améliorations pou_ra_nt étro apportées 5 l'effi_cacité 
des utilisations de I’eau pour I'irrigation 

Objet d”améIiorat'ion Augmentation de 
productivité possible 

Pratiques de culture en 
terrain sec 15 % x 40 000 ha 

Dispositifs d’a|imentation en eau 
A l'extérieur de la ferme 25 % x 500 000 ha 
A I’intérieur de la ferme 25 % x 500 000 ha 

Calendriers d’arrosage 25 % x 500 000 ha 
Tarification de Putilisation d'eau Inconnue 
Mesure au compteur 15 % X 500 000 ha 

Toutefois, ils expriment la mise en garde suivante: 

Il est peu probable que 1 ’augmentatz'on de l’effic_acz't_é de 
l’utz’lz'sation de I’eau en agriculture libére de I’eau pouvant 
étre consacrée d d ’autresfins. En fait, c ’est I ’z'riverse auquel 
z'l faut s ’attendre: les utilzlsateurs d ’aval disposeraient de 
mains d ’eau. Il en serait ainsiparce que 1 ’augmentatz'on de 
1 ’efflcacz'té de l ’utz'lisatz'0n donnerait lieu a‘ une réduction de 
1 ’éc0ulement restitué. 

En somme, les avafitages socio-économiques de 
l’augmentatioi1 de l’ef/‘icacité de l’utilz'sation agricole de 
I ’eau s0ntpr_ir_zcz;nalen2ert't sectoriels. De plus, les a'ugmenta- ‘ 

tions :1 ’efficacz'té réalisées par ceux qui pratiquent déjd 
l’z'rriga1.‘z'on pourraient “modérer I ’augmentatio,n 

' 

de la 
demande d ’eau pour fin d 'z'rrz'gatz'on parce que les ressources 
déjd exploitées serviraienta‘ irrzguer da vantage de terres (ou 
a z'm'guer plus intensivement les mémes terres). 

Les observations présentées ci-dessus indiquent 
qu’i| y a bien des moyens relatifs aux structures et aux 
modes d’utiIisation qu’on pourrait prendre "pour appli- 
quer la gestion de la demande d’eau dans Ie secteur 
agricole. La non-utilisation actuelle de méthodes de 
conservation de I’eau est attribuable a la faible valeur 
accordée a I’eau et, dans Ie cas de Il’agricultu're, a des 
politiques publiques bien arrétées. La plupart des 
spécialistes (p. ex., Howe et col_l., 1970; Robinson et 
Anderson, 1985; Brooks et Peters, 1988) jugent qu’i| est 
peu probable que d’importants progrés soient réalisés 

en vue de la conservation de I’eau sans que les tarifs 
d’u'ti|isation de I’eau soient con_sidéra_b|ement majorés. 

La plupart des améliorations de |"efficacité de 
|'uti|isation de I’eau en agricultureont été l’i'nitiative 
directe des gouvernem_ents provinciaux (et dans une 
certaine mesure de |’Administration fédérale du 
rétablissement agricole de_s Prairies—ARAP). Des 
techniques de gestion de la demande ont été utilisées 
dans Ie but d’augmenter I’efficacité par la participation 
financiére du gouvernement a |’amélfioration des ouvra- 
ges et de Pefficacité de |’utiIisation agricole de I’eau. Le 
prix. ou la tarification n’a pas été un facteur déterminant 
dans |’amé|ioration de l’efficacité. Parmi les exemples 
de participation. du gouvernement dans ce domaine, 
mentionnons deux programmes dans la sud de 
l’Alberta: le _prog‘ram_me du ministere de |’Environne- 
ment de l’Alberta sur le rétablissement des ouvrages de 
dérivation et Ie programme du ministere de |’Agricu|ture 
de l’Alberta sur la réfection des dispositifs 
d’al'imentation en eau; il y a aussi l’étab|issement, par 
Ie ministere des Ressources hydriques de la 

Saskatchewan, d'un réseau de conduites d’eau 
d’irrigation, pour Ie projet du lac Luck, en vue 
d’améIiorer l’efficacité de lf’ali_mentat_ion en eau (Entente 
Canada-Saskatchewan sur l’exécution d’ouv’rages 
d’irrigation en vertu des Ententes de développement 
économique et régionaI—EDER); et enfin Ie pro- 
gramme de l’ARAP relatif au développement de 
I’infrastructure d’irrigation dans le sud-ouest de la 

Saskatchewan, qui découle aussi de I'entente. Ges 
programmes auront (et ont eu) des repercussions ma- 
jeures sur l’a_mél'ioration de la gestion des utilisations de 
I’eau pour I’irrigation. 

Techniques socio-politiques 

Dans des sections antérieures de la présente 
monographie, nous avons montré que la tarification de 
I’eau peut contribuer sensiblement a la gestion de la 
demande d’eau. En fait, c’est notamment parce qu’on 
n’a pas bientenu compte de Iatarification que la gestion 
de la demande d’eau a peu progressé au Canada. 
L’évolution de l’agricuJtu're par irrigation _i|lustre un autre 
aspect fondamental intéressant de la politique cana- 
dienne sur les ressources: d’importantes utilisations de 
I’eau peuvent étre entreprises et subir une forte expan- 
sion meme si elles semblent consommer des ressour- 
ces rares qu’i| vaudrait mieux, du point de vue stricte- 
ment économique, affecter a d’autres fins. Ainsi, 
Pirrigation est-elle un bon exemple des aspects de la 
politique publique dont il fauttenircompte pour instaurer 
la gestion de la demande d’eau en tant qu’importan_te 
stratégie de gestion de I’eau. Avant d’indiquer quelques



techniques socio-politiques de gestion de la demande 
en agriculture, permettez-nous de traiter brievement de 
I’expansion de I’irrigation en ve_rtu de la politique publi- 
que. Cela élargira notre optique. 

Historique de la politique pub/ique sur I’irrigation 
‘ Le sud de la région des provinces des Prairies regoit 

des précipitations a_nnuelles inférieures a 380 mm. La 
majeure partie des écoulements d’eau de cette région 
tiennent a la crue printaniere de cou_rs d’eau qui 
naissent dans les montagnes Rocheuses. Au cours de 
l"histoir‘e du Canada, on n’a pas tardé a reconnaitre que 
l’agricu|ture et le développement économique seraient 
difficiles dans cette région. Au cours de l’effort 
d’unification du Canada, les gouvernements ont do, 
outre les autres difficultés, faire face au fait que le 
commerce avait une tendance géographique naturelle 
a se dérouler d_u nord au sud, ce qui prédisposait la 
région aformer une extension septentrionale de l’Ouest 
des Etats-Unis, qui s’était développé antérieurement, 

Les premiers gouvernements fédéraux du Canad_a 
ont réussi a contrer |’influence de la géographie physi- 
que en engageant et en épaulant l’établissement du 
Canadien Pacifique. Les arrangements pris avec cette 
société ferroviaire privée prévoyaient la cession de 
grands te_rra_ins a la compagnie, qui en a profité pour 
commanditer le peuplement de larégion. Conscients de 
la nécessité d’étab|ir des collectivités fortes et un fort 
peuplement agricole dans la vaste région en question, 
les organismes publics et privés ont considéré 
l’alimentation en eau comme une des principales 
priorités. D’abord le gouvernement fédéral, et ensuite 
les gouvernements provinciaux, et notamment celui de 
|”Albert'a, ont créé de vastes districts d’irrigation com- 
prenant des barrages destinés a retenir la plus grande 
partie possible des eaux de crue printaniere, des 
canaux de distribution et une infrastructure connexe. 

Aujourd’hui, l’agriculture par irrigation est une im- 
portante activité économique. Les cultures compreh- 
nent celles des céréales, qu_i se déroulent également 
sur des terres non, irriguées, et celles des produits 
spéciaux, destinés aux marché_s urbains. L’irrigation a 
deux principaux avantages: la protection contre les 
caprices du c_limat, et une augmentation considérable 
de la productivité. Ainsi, I’irrigation est-elle devenue un 
important element de |’économie régionale, profitant 
d’un concours de circonstances politiques et 
économiques. L’actualité de la politique qui a favorisé 
son expansion est illustrée par la place centra_le qu'on 
lui a reserve sur la plate.-forme électorale du gouver'ne- 
ment provincial de la Saskatchewan («Water on the 
Brain», Saskatoon Star Phoenix, juin 1986).

r 
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Ce bref historique de l’i_rrigation dans |‘Ouest du 
Canada témoigne de la grande influence que des politi- 
ques publiques n’ayant rien a voi'r'avec les ressources 
en eau peuvent avoir sur la gestion de I’eau. Des 
subventions publiques dépassant souvent 90 % des 
frais d’aménagement ont créé une industrie fondée sur 
I’utilisation de grands volumes d’eau da_ns une région 
semi-aride. Ce fa_it est d’une importance cruciale du 
point de v'ue de la gestion de I’eau de cette région, et 
particulierement la gestion de la demande, car il 

détermine les options de«~regle_men_t des problemes que 
posent la forte consommation d’eau et la concurrence 
entre de nombreux types d’utilisateurs a Pégard des 
ressou_rces existantes. . 

Techniques socio-po/itiques actue/les 

L’éducation du public est probablement Ia fagon la 
plus efficace de favoriser l’étab|is.sement de program- 
mes de gestion de la demande dans le secteur agricole. 
ll s’agit de sensibiliser les agriculteurs aux dif”fér‘e,nts 

systemes d’irrigation permettant une utilisation efflcace 
de I’eau et aux cultures se prétant Ie mieux a une 
utilisation d’eau réduite. On a mis au point un certain 
nombre de moyens d’améliorer les pratiques de gestion 
de l'utilisation de I’eau d’irrigation (voi_r, par exemple, 
Bureau international d'étude sur la derivation de 
G_a_rri_son, 1975). Ces méthodes, que peuvent habitual- 
lement enseigner les services de vulgarisation agricole, 
sont destinées a perrnettre de déte_rminer le régime 
d’irrigation agricole optimal en fonction des conditions 
cljimatiques normales. 

PROBLEMES DE GESTION DE LA DEMANDE 
EN AGRICULTURE 

ll y a différents obstacles a l’etabIissement de pro- 
grammes efficaces de gestion de la demande d’eau. Ils 
comprennentdes contraintes techniques, économiques 
et politiques. Des exemples de ces obstacles sont 
présentés cl-dessous. Bien entendu, ils n’illustrent pas 
tous les aspects des problemes. 

Sur le plan technique, une grande partie de 
l’infrastructure d’irrigation du Canada est obsolete. 
Dans bien des secteurs, on emploie encore des 
méthodes d’irrigation gravitaire et par submersion. 
L'inefficacité inhérente a ces méthodes ne peut étjre 
compensée que grace a de considérables efforts de 
réadaptation. Dans bien des cas, les couts que cela 
comporte sont élevés, dépassant de beaucoup les 
m_oyens de Pagriculteuir moyen. De plus, il arrive sou- 
vent que l’absence de grands marchés s’ajoute a 
I'augmentation des couts. Dans certains secteurs, on



abandonne des terres irriguées etl’on n’entreprend pas 
l’irrigation sur de nouvelles terres a cause de 
l’insuffisance des avantages économiques. C’est 
pourquoi la gestion de la demande sera difficile sans 
l’adoption detechniques nouvelles. 

La mesure de l’ut_i|isation pose un autre probleme 
technique. Dans la plupart des cas, la quantité d’eau 
Iivrée aux champs n’est pas mesurée, et les prlx ‘sont 
fixés en fonction de la superficie irriguée. La gestion 
efficace de la demande est impossible si I’on n’étabIit 
pas un rapport entre le volume d’eau et les tarifs. 

Sur le plan économique, Ies tarifs imposes a l’égard 
de l’eau d’irrigation au Canada ne permettent pas de 
rentrer dans les frais d’exploitation de l’eau. Par 
conséquent, ces t_a_rifs sont loin de correspondre a la 
valeur des ressources consacrée a I’approvisionne- 
ment en eau d’irrigation. A défaut d’une importante 
réforme, l’irrigation demeurera I’une des utilisations Ies 
moins efficaces de l’eau_. ’

‘ 

Sur la plan socio-politique, il y a deux facteurs qui 
rendent difficile Pétablissement de programmes viables 
de gestion de la demande d’eau agricole. 
Premiérement, dans des zones seches, l’irrigation est 
souvent considérée comme une panacée devant Ies‘ 
problemes agricoles. On pourrait stabiliser Ies revenus 
si l'on pouvait seulement s’assurer de la disponibilité 
d’une source d’eau. Cette situation donne lieu a une 
inexorable expansion des zones irriguées, meme au 
détriment d’autres utilisations possibles de l’eau. 

Deuxiemement, certains organismes publics, bon 
nombre desquels ont acquis des pouvoirs 
considérables, ont pris de l‘expansion en siattachant 
principalement a la mise en irrigation de nouveaux 

secteurs_. Bien qu’ils soutiennent que Ies 
aménagements sont réalisés en réponse a des pres: 
sions exercées par le public, ces ojrgan_is'mes militent 
en faveur de |’expansion de l’irrigation. Vu Ieurs 
pouvoirs, de tels organismes peuvent faire échouer 
bien des efforts de gestion de la demande d’eau. 

CONSEQUENCES DE LA GESTION DE LA 
DEMANDE D’EAU DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

L’a,ugmentation des superficies irriguées de l’Ouest 
est probablement inevitable, compte tenu des objectifs 
gouvernementaux de développement régional. Les 
principes de la gestion de la demande d’eau n’entrent 
pas en contradiction avec cette augmentation, malgré 
Ies considerations que nous venons d’exprimer au sujet 
des pratiques actuelles et antérieures. En fait, pourvu 
q‘u'on Finterpréte dclment, la gestion de la demande 
aidera a l’expans'ion prévue.

4 

La gestion efficace de la demande permettra de 
faire du_rer Iesressources d’eau existantes pour qu’elles 
puissent répondre a une augmentation de l_a demande. 
De plus, l’aménagement efficace de nouveaux secteurs 

_ 

aux fins de l’irrigation permettra d’utiliser les resso.urce's 
dont on dispose au plus grand nombre de fins possible. 
On peut en conclure que l’application des principes de 
gestion de la demande a l’aménagement en vue de 
l’irrigation permettra de controler l’utilisation de l’eau 
pour satisfaire efficacement aux besoins et pour mini- 
miser le gaspillage. Dans les zones semi—arides, cela 
permettra la réaffectation de l'excé.dent a d’autres 
utilisations de l’eau. «
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CHAPITRE 7 

Gestion de la demande d’eau et utilisations sans 
prélévement 

Les utilisations de l’eau avec prélévement sont 
distinctes sur le plan spatial, ce qui rend Ieurs 
caractéristiques relativement faciles a mesurer. Par 
contre, les utilisations sans prélévementsont difficiles 
a mesurer a cause de l’absence d’unités de mesure 
conséquentes. Les utilisations sans prélevement com- 
prennent la navigation, Ies loisirs (p. ex., natation, 
motonautisme et péche sportive), la production 
d’énergie hydro-électrique, Ia conservation aux fins de 
la faune et la péche commerciale. 

Ces utilisations consistent a profiter d’une ou de 
plusieurs des caractéristiques de l’eau telle q'u’elle se 
présente a l’état naturel. Toutefois, bon nombre d"entre 
elles sontinfluencées par la modification réglementée 
des écoulements (p. ex., barrages) et par le déverse- 
ment de produits rés_iduaires des utilisations avec 
prélevement (p. ex., substances polluantes). C’est 
pourquoi la gestion de la demande, qui a tendance a 

favoriser l’économie d’eau et l’expIoitation durable, est 
utile a bien des utilisations sans prélévement. Ce chapi- 
tre a deux buts. Le premier est d’illustrer la valeur de 
l‘eau a des fins d'utilisation sans prélevement. Le se- 
cond est de donner un exemple de mesure de la valeur 

. 
d’un important type d’utilisation sans prélevement, soit 
Ies loisirs, et des effets‘ de la gestion de la demande 
d’eau sur ce type d’utiIisation. 

VALEUR DE L’EAU A FINS D’UTlLlSATlON 
SANS PRELEVEMENT 

Bien que Ies tarifs‘ d’utilisation de _l’eau soient, en 
général, tres bas, cela ne signifie pas que |’eau n’a 
aucune valeur. En fait, dans un nombre restrei_nt d_e c'as 
tels que celui d’une grave pénurie d’eau, l’eau a une trés 
grande valeur. Méme les eaux d’inondation om de la 

Tableau 19. Estimations choisies de la valeur économique de l'eau au Canada en 1981 

Consentement a payer Consentement 
net moyen a payertotal 

($ par milliers de ma) (millions de $) 
‘Utilisation Minimum Maximum H V 

Minimum 
A 

Maximum 
Municipalités 

'2‘ ” ' 

100 2430’ ' 288 6968 
irrigation O 3.6 

' O 109 
Centrales thermiques 9 9 ' 169 169 
l_ndustries ‘ 

Papier 87 87 251 ' 251 
Produits chimiques 76 76 21.7 217 
Extraction des métaux 16 43 44 ' 118 
Pétrole , 

19 19 10 10 
Aliments et boissons 124 124 53 53 

Total partiel 575 649 

Totaldes utilisations avec prélévements 1 032 7 895 

Hydroélectricité 4 226 6 553 
Assimilation des déchets 1 4 645 2 272 
Péche sportive 20 74 1 677 ' 6 309 
Navigation par voie maritime 0 Q 
Péche en eau douc_e 0 0 

Total des utilisations sans prélévement 6 548 15 134 

Total global 7 580 23 029 
So’Lfro'é':'Basé slit Muller (1985, p‘.’9_2); avec revision mineure afin de corriger Ies erreurs arithmétiques-. 
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valeur parce qu’elles renouvellent les elements nutritifs 
du sol et en retirent des dechets. 

Cependant, il n’est pas necessaire d’examiner des 
cas extremes pour constater les valeurs considerables 
qui sont associees a l’eau, meme si celles-.ci se revelent 
souvent difficiles a mesurer. Les economistes 
considerent l’eau comme un facteur de production et, 
par consequent, une partie de la fonction de production 
de |’entreprise. En theorie, l’ana|yse de cette fonction 
indique la valeur du facteur, soit de l’eau dans le cas qui 
nous interesse, par rapport a la valeur de la production. 
Or, la gratuité de l’eau fait que pareiljle analyse donne 
invariablement lieu a une sous‘-estimation de la val_eur 
de l’eau_. 

Par ailleurs, on peut évaluer l’eau en supposant que 
bien des entreprises productives, y compris les plus 
grandes, ne pourraient s’en passer et que, par 
consequent, la totalite de la valeur de laproduction peut 
etre associee a l’eau. Bien entendu, cette methode n’est 
pas valable puisq‘u’ell'e ne tient compte ni des autres 
facteurs de production (p. ex-.», main-d’oeuvre et immo- 
bilisations), ni des possibilités de remplacement de 
l’eau afin de reduire la demande d’eau. 

Wollman (1962) ainsi que Young etGray (1972) ont 
lance une théorie economique sur les valeurs de l’eau. 
Fondée sur des considerations micro-économiques et 
autres, cette théorie veut- que la valeur de l’eau pour 
toute utilisation est la valeur de la meilleure_solution de 
rechange a cette utilisation. Par exemple, Ia meilleure 
solution‘ de rechange a Paugmentation des 
prelevements d’un etablissement industriel peut etre 
l"insta||ation d’un dispositif de recirculation. Par 
consequent, la valeu_r de l’eau prélevee par cet 
établissementserait le cout du systeme de recirculation, 
Aux fins d’une etude des valeurs de l’eau dont les 
resultats ont eté publi_es dans l’Annuaire de l’eau du 
Canada, 1981-1982 (Environnement Canada, 1983), 
on a applique ce principe afin d’arriver a une valeur 
globale de l’eau, au Canada, qui se chiffrait entre 10 et 
20 millions de dollars en 1981. Gibbons (1986) et Muller 
(1985) ont, eux aussi, présente des etudes fondees sur 
ce principe. Muller (1 985, p. 48), par exemple, a declare 
ce qui suit: 

la valeur de l’eau aux fins d ’une utiltlsation donnée est, selon 
nous, I ’avantage que les utilisateurs tirent dufait de pouvoir 
utiliser les ressourcesfourniesplutét que la meilleure source 
de remplacement possible. En principe, la meilleure option 
de remplacement devrait étre précisée dans le contexte d’un 
projet ou d ‘une politique précise qu ’on analyse. 

Muller a, de plus, estimé la valeur" de l’eau pour 
differents secteurs économiques (tableau 19), expri- 
mant I’observation suivante au sujet de ses estimations: 

Les estimations qui suivent ont pour lacune tie ne pas 
étre fondées sur une analyse propre a un projet particulier. 
En général, notre anaiyseporte sur le retrait intégral de 1 ’eau 
de son utilisation actuelle. (Muller, 1985, p. 48.) 

Le tableau 19 prouve que les utilisations sans 
prelevement ont une valeur économique considerable. 
Pourtant, les institutions ne sont pas en mesure de 
mettre de tels renseignements a profit en réaffectant les 
ressources disponibles aux. utilisateurs pour Iesquels 
l’eau présente la plus grande valeur. Des principes 
juridiques tels que les droits des riverains et 
l’appropriation anterieure priment les considerations 
economiques dans le cadre de la gestion actuelle de 
l’eau, ce qui rend inefficace le partage des eaux entre 
les utilisateurs et empeche les Canadiens (qui sont les 
proprietaires des ressources en eau) de tirer Ive meilleur 
parti social possible deces ressources. 

UTILISATION RECREATIVE DE L’EAU 

Plusieurs activités recreatives dependent totale- 
ment ou partiellement de l’eau. Les deu_x 
caractéristiques de l’eau qui sont les plus importantes 
a des fins recreatives sont la qualité de l’eau et la 

stabilite des écoulements. Ces caractéristiques peu- 
vent influencer les loisirs directement, comme dans le 
cas des sports de contact (p. ex., si la qualité est faible), 
ou indirectement, parvoie des repercussions sur les 
poissons ou la disponibilite de la faune (p. ex., si les 
écoulements sont faibles ou la qualité est basse). 

Etant donné que les differentes utilisations‘ 

recreatives de l’eau presentent des exigences variees, 
il en résulte une relation bien complexe. En fait, ces 
exigences peuvent entrer en conflit dans certaines con- 
ditions. Par exemple, I"aug'mentation des substances 
nutritives dans l’eau peutfavoriser Ia peche Sportive 
mais présente certains problemes pour les sports de 
contact. Par exemple, la concentration élevée de sub- 
stances nutritives au lac Die_fen_baker est favorable a la 
peche sportive mais defavorable a la natation 
(R._D. Bjonback, 1989, Direction de la planification et de 
la gestion des eaux, Direction genérale des eaux 
interieures, Regina, Saskatchewan, comm. pers.).
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Mesure d_e I’utilisation récréative de l’eau 

Les activités récréatives de millions de Canadiens 
sont axées sur l'utilisation de cours d’eau a des fins 
telles que le motonautisme, la natation, la péche et. 
l’ob,servation de la nature. Puisqu’on ne peut pas 
mesurer directement la valeur de l’eau pour ces utilisa- 
tions, on doit employer des i_n_d_ices tels que les jours de 
péche, les achats de materiel de motonautisme ou de 

. camping, la superficie des plages, et méme la distance 
afin de quantifier l'uti|isation récréative de l’eau. Le 
tableau 20 indique quelques-unes des mesures 
employées. ~ 

Ce tableau illustre deux principaux points. 
Premierement, il n’est pas possible d’appliquer des 
mesures communes aux utilisations récréatives de 
l’eau. C'est peut-étre a cela qu’on peut attribuer une 
partie du manque de comprehension et de l’abus 
passés des utilisat_ions récréatives des ressources en 
eau. Deuxiémement, les Ioisirs sont une utilisation de 
l’eau qui a énormément de valeur, puisque bien ‘des

_ 

Canadiens profitent des possibilités récréatives que 
présentent les ressou_rces en eau de leur pays 
(Environnement Canada, 1975,‘pp. 157-159). Muller 
(voir le tableau 19) accorde une valeur annuelle de 
1,6 a 6,3 milliards de dollars a la seu_le péche sportive. 

Tableau 20. Mesures choisies de l'u_tiIsisation récréative do l’eau

\ 

Gestion de la demande d’eau dans Ie contexte 
des Ioisirs 

ll arrive souvent que les utilisations avec 
prélévement influencentla quaritité et.la.qualité de l’eau 
servant aux Ioisirs. D’autre part, les Ioisirs n’influent 
d’ordinaire que peu sur les utilisations de l’eau avec 
prélévement. C’est pourquoi la gestion de la demande 
d’eau a des fins récréatives devrait étre examinée dans 
l'optique des effets, c’est-ea-dire qu’il s’agirait non pas 
d’étudier des techniques de la gestion de la demande 
récréative, mais les fagons dont les réperc_ussio'ns dela 
gestion de la demande dans d’autres secteurs peuv'ent 
influencer l'utilis‘ation récréative de l’eau. '

. 

ll s’ensuit que le point principal du présent chapitre 
peut étre exprimé de maniére passablement succincte: 
si la‘ gestion de la demande peut réduire 
considérablement Ia demande d’eau des secteurs 
d’utilisation avec prélévement ou, ce qui importe encore 
davantage, faire baisser les tjeneurs en polluants des 
eaux grace a l’adoption de nouvelles politiques telles 
que celle de la tarification rationnelle de l’utilisation, cela 
fera augmenter les possibilités récréatives. De plus, il 

découle des principes de gestion de lademande dont 
nous avons traité dans Ie présent document que le 
secteur récréatif devrait assumer le plein cout de la 
prestation des possibilités d’utilisation récréative de 
l’eau. 

Utilisation Total Année Mesure
_ 

Péche sportive 1980 Jours d’utilisation 85,-3 millions‘ 
Natation 1973 Nombre de parcs 3662 

v provinciaux 
1969 % de la population 442 

qui participe 
Canotage 1972 % de la population 102 

qui participe 
Chasse 1971 . Nombre de permis 405 6002 

de chasse - 

Motonautisme 1980 Nombre de ménages 1,2 million‘?
A 

‘fl/lu||er(1985, p. 31). 
A b _ 

2Environne'm'ent Canada (1975. pp. 157-159).
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Expériences de gestion de la demande d’eau vécues a 
l’étranger 

Des techniques de gestion de la demande d'eau de 
différents types ont été employees‘ dans bien des pays 
avec différents degrés de succés. Dans le présent 
chapit_re, nous examinerons des experiences choisies 
de gestion de la dema_nde qui ont été vécues a l’étranger' 
dans Ies secteurs munici pal, industriel et agricole. Notre 
examen ne porte que sur les pays d,éveloppes et est 
fondé sur des rapports de l’OCDE (19873, 1987b). Bien 
que des recherches i_nter_n_ationales, et particulierement 
celles qui ont été réalisées aux Etats-Unis, aient été 
mentionnées dans les chapitres iantérieuirs, Ie présent 
chapitre traite de fagon plus approfondie des 
expériences vécues dans d’autres pays. .

' 

Les conclusions globales tirées par l'OCDE étayent 
la position présentée dans le present document, selon

' 

laquelle la tarification efficace serait profitable a la ges- 
tion de l’eau. Par exemple, l’OC-DE (1987b, p. 16) a 
déclaré que: 

les autorités de gestion de I ’eau devraient songer 12 em- 
ployer a‘ l’éga‘rd de toutes les utilzlsations de I ’eau des 
mécanismes de’ tarz_'/icfation assurant une efficacité 
économ ique etdestiizés dpermettre le recouvrement des cozits 

ma,rgz'naux, dans le cadre de la métlzode globale de gestion 
de l’eau. 

Le recours d ces me’cam'smes devraitfaire augmenter 
I ’efficac1'té de l’utz'lzlsatz'on des ressources en‘ eqzl. 

ti défz_zu_t de la mesure au compteur (des utilisations 
ménagéres, industrielles et agricoles), on ne pourrait em- 
ployer qu ’un tarz)‘"forfa'z'ta_ire, qui découragerait l’u,til1'satz'0n 

efficace de 1 ’ea14, - 

SECTEUR MUNICIPAL 
Des études internationales ont indiqué que 

|"'utilisati’on de l’eau par habitant varie grandement 
(tableau 2). Uneforte proportion de la variation tient aux 
differences d’uti|isation ménagere de l’eau par ha,bit,a,nt, 
cel_le—ci étant d’environ 140 litres parjour dans_le nord 
de l’Europe et de plus de 250 litres parjour en Amérique 
du Nord et en Australie. On a prétendu que les 
principales variables auxquelles cela tient étaient ies 
conditions climatiques et le niveau de vie. Comme nous 
l’av'ons indiqué au chapitre 4, la_ talrification des services 
d’eau ta, elle aussi, une influence mesuirable sur 
l'utilisation de l’eau par habitant. 

CHAPITRE 8 

‘ . 

Les baremes detarification de l’eau témoignent des 
memes grands écarts dans tous les autres pays 
développés qu’au Canada. Les études internationales 
recueillies par l’OCDE (1987b) montrent que, dans 
plusieurs pays (p. ex., le Royaume-Uni et l'Australie) le 
tarif forfaitaire est predominant et pose les memes 
problemes qu’au Canada. Les ta_rifs dégressifs par bloc 
sont aussi d’usage courant. L’OCDE s'y oppose pour 
des raisons d’efficacité économique. L’utilisation de 
tarifs unitaires constants est plus rare, et on lui reproche 
de ne pas permettre de recouvrerles couts marginaux 
de l’exploitation des réseaux et de rendre Ies revenus 
incertains. A ce dernier égard, l’OCDE (1987b, p. 42) 
déclare que: 

les revenus du service d’eau a_tt_ez'gnent le degre’ 

d ’z'ncertz'tude le plus élevé possible car le prix du service 
correspond a‘ la quasi-totalité des colits. Une récession in- 
dustrielle imprévue ou defortes préczpitations estivales pea- 
vent causer de graves pertesfinanciéres. 

Dans son rapport, l’OCDE (1987b) a constaté que 
Ie recours aux tarifs progressifs par bloc augmente, au 1 

moins dans bien des pays en développement. On es- 
s time que cela tient a des considérations d’équité, car les 

riches de ces pays emploient plus d’eau que les 
pa'uv'r'es. En outre, plusieurs pays développés’ 
(Belgique, Grece, ltalie, Japon, Portugal et Suisse) 
emploient des tarifs progressifs par bloc. 

Qui plus est, l’expérience étrangére montre 
l”i‘mporta'nce de la mesure au compteur aux fins de 
l’établissement d’u'ne tarification ef_ficace des services 
d’eau. L’OCDE a constaté que la mesure au compteur 
est‘ une des fagons les plus efficaces de favoriser 
l’écon_o,mie d’eau». Dans toutes les parties du globe, la 
mise en oe_uv're de la mesure au compteur et lata_rifica- 
tion au volume ont permis de réduire grandement la 
quantité d’eau utilisée. Voici certaines des reductions 
réalisées (OCDE, 1987b, p. 111): 

Gothenberg (Suede). 33 %, 
Phi_la'delphie (E.—U.). 45 %, 
Moss City (Norvege), .41 %, 
Toowo.omba(Austra|ie), 41 % et 
Cop‘enhagu_e (Danemark). 20%. 
Selon ces données et celles qui figurent au, 

tableau 10, ii semble que la mesure au compteur soit
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un moyen efficace‘ de reduire l’utilisation urbai_ne de 
l’eau. Sa viabilite économique est m_o_ins sfire. Hanke 
(1982, dans OCD E, 1987b, p. 107)aconc|u que les avan- 
tages de la mesure au compteur étaient supérieurs a 
son coflt a la lumiere de |’étfude qu’si| a réalisjée é_Perth‘ 
(Australie). Parcontre, le ministere de l’Environnement 
du Royaume-Uni (OCDE, 1987b, p. 108) a conclu que 
Pimplantation’ de la mesure au compteur n’est pas 
economiquement viable, bien qu’i| ait reconnu le besoin 
de realiser des etudes plus poussees a ce sujet. Dans 
une etude pour le compte d’Environnement Canada- 
(ACEPU, 1989), l’Association canadienne des eaux 
potables et usées montre que la viabilite économique 
de la .me_sure au_ compteur depend des conditions loe 
cales. Elle etablit aussi uri plan benefic_es—couts pour 
évaluer le principe de la mesure au compteur. Les 
etudes mentionnées dans ce rapport montrent que le 
rapport bénéfices.-cofits de la_mesu_‘re au compteur est 
superieur a un, ce qui indique des avantages 
economiques. Les resultats de l’analyse benefices- 
couts varient d’une mun_icipalite a l’autre parce que l_es 
conditions sont locales. Par consequent, la mesure au ’ 

compteur est, du point de vue technique, un efficace 
vehicule de gestion de la demande. Sa viabilite 
économique est plus incertai_ne, ce qui necessite une 
evaluation locale. 

_

' 

L’expérience etrangére a revele que les réseaux 
d’alimentation doubles peuventjouer un role important 
dans la gestion _de la demande d’eau. On peut 
,s’approvisionner en eau, non potable par les trois 
moyens de remplacement suivants: 1.) réseau 
d’alimentation double exploite par une entreprise locale 
d’eau, 2) captage de l’eau de pluie tom_bant sur les toits, 
et 3) recyclage de l’eau a l"i,ntérieur des habitations. 

Des reseaux doubles servent a des fins ménagéres 
a Hong Kong, au Japan, a Singapore et en Californie. 
Des amenagements projetes telsque celui" de Tarif, en 
Arabie Saoudite, sont prévus pour que les deu_x tiers de 
la demande de l’an 2020 (qui atteindra18S 000 m3 dans 
le cas de Tarif) seront satisfaits grace a l’eau non 
potable fournie par un réseau double d’un type tout a 
fait nouveau, Cette eau servira a toute l_'utili_sat_io_n 

d’ev‘acuation des cabinets, d"ar_ros.age des jardins, des 
parcs publics et des rues, et de lutte contre les 
incendies. 

Quant au captage des eauxpluviales a des fins 
menageres, la South West Water" Authority du 
Royaume-Uni a eva_lue a 100 litres par habitant la 

consommation ménagere quotidienne d’eau non pota- 
ble et a juge qu’il faudrait disposer d’un reservoir de 
10 600 litres pour repondre aux besoins du jmenage 
moyen pendant une periode de 40 joiurs sans pluie. 
Pareil reservoir, qui peserait 12 tonnes une fois rempli, 
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devrait etre place au niveau du sol. L’aIi'mentation des 
chasses des cabinets et des robinets d’eau non potable 
necessiterait une pompe et un réseau de tuyauterie 
distincts. On a constaté qu'un investissement de 
68 millions de livres sterling dans cette option n_e 
servirait é retarder le. besoin delnouvelles sources 
d’eau classiques que jusqu’en 1990. Malgré Ies avan- 
tages soutenus qu’el|e presente, |’option a été 
jugée peu économique. 

Lesbdjispositifs residentiels de recyclage ont fait 
I’objet d’experienc.es, mais il reste a examiner leur 
faisabilite en fonction du coat et les d_angers qlu’ils 

peuvent presenter pour la sante. Au cours de deux 
experiences faites aux Etats-Unis, principalement dans 
des habitations dotees de’ chasses de cabinets clas- 
siques, l’utilisation totale a dji_m_i_nue de 22 % et de 26 
Meme si ces resultats indiquent une reduction 
considerable de la. demande d’eau, les dispositifs en 
question sont cofiteux et peuvent favoriser certains 
troubles de sante (Rump, 1,978). 

Quant a l’education, a l’infor‘mation et aux relations 
avec le public,|’a\/is general est que l’education du public 
est un volet important de la gestion de la demande 
urbaine d’eau. Au Japon, les avantages pecufniaires de 
l’economie d’eau au foyer ont ete mis en evidence, mais 
il est reconnu que les avantages nets de l’adoption 
d’appareils permettant de menager l’eau ne sont pas 
toujours necessalre_ment_ considera_bles. ll est d"autant 
plus diflicile de mettre en oeuvre des me,sur'es de con- 
servation. C’est.pour cela qu’iI peut etre utile de realiser 
des programmes d’education du. public. Le programme 
Ie plus vaste et le plus couteux realise jusqu’é ‘present 
est celui de la Cal'ifo'r‘nie, Etat on l’ec.onomie d’eau a ete 
rendue necessaire par la rarete des ressources en eau. 

SECTEUR -INDUSTRIEL 
Le chapitre 5 porte sur deux grands aspects de la 

gestion de la dem_ande d’eau: le changement tech- 
nologique et Ies 'instrur"'ne’nts economique_s de la lutte 
corit're la pollution. L’état succinct suivant de 
l’experience étrangere ne traite que de ces deux 
aspects. 

_ 

~
' 

Comme au Canada, la strategie publique la plus 
courammentutilisee surle plan international pour _I utter 
contre la pollution est encore la reglementation appuyee 
par differents stimulants financiers. Tous les pays 
developpes ont etabli des reglements sur la" qualite des 
ecoule'ment's- ambiants et résiduaires. ll arrive souvent 
‘que la reglementation exige l’utilisation d’une tech-~ 
nologieVd’un certain niveau aux fins de la depollution. 
La Suede, par exemple, exigeVl’u_tilisation de la meilleure 
technique existante dans les installations industrielles



nouvelles ou modifiees. L’OCDE (1987a, p. 40) a conclu 
que « Ies (regimes de normes et de permis demeure- 
ront (probablement) des in_stru rnents supérieurs de 
la dépollution des effluents».

_ 

D’autre part, l’OCDE a procédé a un grand nombre 
d’et_udes surles méthodeseconomiques d’assainisse- 
ment de_s effluents. Ces études ont permis de conclure. 
que, s’ilsvsontjumeles a des reglements et normessur 
Ies effluents, Ies redevances de deversement d"effluent 
ou les permis de deversement fondés sur les princlpes 
du' marche peuvent etre des moyens de dépollution 
efficaces. Bressers (1983, dans OCDE, 1984), par ex- 
emple, a employe l’analyse statistique pour étudier Ies 
rapports entre les tarifs, les normes et l’amelioration de 
la qualite de l’eau aux Pays-Bas. L’etude a revele une 
forte correlation entre les tarlfs et la reduction de la 
pollution organique. De plus, un nombre considerable 
d’autorit_es des services d’eau ont indique que 
l’efficacite de la tarification etait «grande» ou «tres 
grande».

’ 

Vers le milieu des années 1970, Ies Etats.-Unis ont 
etabli un regime de certificats sur les degagements 
atmospheriques, jumeles a des normes classiques sur 
les effluents, qui ne permet Ies n_o'uveaux rejets dans un 
secteur qu’en vertu d’un permis, ce qui signifie que tout 
nouveau deversement doit etre compensé par une 
reduction des déversements des installations exis- 
tantes. De 1976 a 1983, ii y a eu environ 2000 cas de 
compensation de ce genre, Ce. qui prouve la viabilite de 
pareil instrument fonde sur les princlpes du marché. Les 
chercheurs de_ l’OCDE (1984, p. 9) ont signalé ce qui 
suit: 

pu1lsquelesE'tats-Unis ont adopté Ies stinmlants écononziques 
aprés Ies réglementsfondés sur lespropriétésphysiques, tout 
échange, puisqu ’il est volontaire, doit avoirpemzis aux par- 
ties en cause de réaliser des écononzies sur les cozits et des 
profits. La limitation des effluents ne tientqu ’aux instruments 
économiques. Qui plus est, clzaque éclzange a permis 
d ’a_méliorer la qualite’ de I ‘air: 

Des études realisees en Allemagne (Ervvingmann, 
1984) ont indique que, dans un tiers des cas exam_ln_es, 
l’investissement dans la dépollution decoulait 
principalement de l’adoption d’une loi sur les rede- 
vances applicables aux effluents. De plus, environ 20 % 
des municipalités sondées avaient accéléré Ia 

. realisation de leurs plans de dépollution a cause des 
nouvelles redevances sur Ies effluents, et un tiers des 
municipalites avaient entrepris une modernisation de 
leurs installations en reaction a ces redevances. Or, 
celles-ci étaienttres faibles, soitde moins de six dollars 
par habitant et par arinée.

V 

Selon |’OCDE (1984, p. _9), ll ne faut pas négliger 
Ies revenus tires de l"i_mposition de redevances sur les 
effluents. Meme des redevances u_n,ita_ires tres fai_bles 
peuvent permettre d’obtenir des revenus considera- 
bles. En France, Ies revenus engendrés au cours d’une 
période de ci_nq ans sont de 329 millions de dollars. Aux 
Pays-Bas, ils sont de 294 millions de dollars. 
L’affectation de ces montants a la construction ou a la 
modification d’instal|ations de dépollution peut donner 
lieu a une amelioration considerable de la qualite de 
I’eau. .. 

Les études de l’OCDE indiquent aussil que 
I’utilisation de stimulants economiques pour reduire la 
pollution est de 10 % a 60% moms couteuse que la 
réglementation. L’amp|eu‘r des avantages depen_d de la 
capacite d’exploiter des solutions efficaces, de la 

disponibilite des options d’echange et de la rigueur des 
normes a respecter. Les economies baissent de fagon 
marquee a mesure que les normes sur la qualite de 
l’eau augmentent. Toutefois, vu Ies nombreux millions 
de dollars en cause, meme des economies de 25 % 
valent l’effort. 

On peut en conclure, comme au chapitre 5, que la 
combinalson de redevances sur Ies effluents et de la 
réglementation publique peut permettre des reductions 
appreciables des teneurs en polluants, des reductions 
des cofits de mise a execution de la loi et des augmen- 
tations des revenus, Ies montants economises et 
supplementaires pouvant etre reinvestis dans la cons,- 
truction d’installations de depol_lu_tion. A plus long terme, 
cette combinalson d‘options encourage le changement 
technologique, car Ies augmentations d’efficacite 
realisees a court terme favorisent l’acceleration de 
I’innovation destinee aréduire Ies couts ou a alder au 
maintien de la qualite de |’environnement. Cependant, 
les reglements pu_b|ics peuvent exiger une certaine 
mesure de changement technologique. Comme nous 
|’avons déja indique, la Suede exige que les 
etablissements industriels nouveaux ou modifies uti- 

lisent Ies meilleures techniques existantes aux fins de 
la dépollution. Fa[l<enmark (1977) est d‘avis que cela a 
permis de reduire de moitie la demande industrielle 
d'eau. Au Japon, les déversements d'eaux usees in- 
dustrielles sont reglementes en vertu de la loi de 1971 
sur la dépollution de I’eau. Cette loi impose de 
rigoureuses exjgences qualitatives aux industries qui 
rejettent leur effluent dans les reseaux d’egout 
municipaux ou Ies eau_x receptrices. Cela a oblige bien 
des usines de fabrication a adopter des aerateurs a 
cascades et desdispositifs de recirculation (Tamai, 
1980, dans OCDE, 1987a). L’au_gmentation de 
I’utilisation brute industrielle de l’eau a plafonne en 1974 
et le prélevement d’eau douce a commence a diminuer
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Ia méme année, au Japon. Au cours des sept années 
suivantes, l’utilis_atio'n brute de l"eau n’a augmenté que 
de 15 %, tandis que le prélevement. d’eau douce 
diminuait de 15 %. 

Les. principales conclusions tirées a l’étranger‘au 
sujet de l’utilisation iindustrielle s’accordent bien avec 
les conclusions globales exprimées dans le present 
document: I’emploi d’instruments économiques aux fins 
de la gestion, de I’eau industrielle ades effets positifs 
considérables s’il est jumelé aux méthodes, plus 
courantes, de réglementation.

' 

SECTEUR AGRICOLE 
L’i_r_rigation des cultures dépasse de beaucoup, en 

importance, toutes les autres utilisations de I’eau dans 
un grand nombre de pays membres de l’OCDE, que sa 
mesure soit fondée sur les prélevements ou sur la 
consommation, Dans d’autres pays (en généra_l, ceux, 
de I’EuropeseptentrionaIe et centrale), l’irrigation a une 
importance _gIobale relativement négligeable. 
L’abreuvement des animaux de ferme intervient, en 
général, pour une proportion assez faible de l’uti_lisation 
agricole totale. C’est surtout pour cela que |"on dispose 
de moins d’information sur les utilisations agricoles que 
sur les utilisations urbaines et industrielles. 

Comme au Canada, l’alimenta_tion en eau 
d’irrigation a été subventionnée dans une grande 
proportion au sein de tous les pays développés, des 
points de vue tant des frais annuels d’exploitation et 
d’entretien que de la mise sur pied des réseaux. ll y a 
divers régimes de tarification dans les pays 
industrialisés. 

En Australia, on trouve des baremes de tarification 
de la plupart des types, depuis Ies classiques tarifs 
forfaitai res auix tarifs a l’utiflisation, tant progressifs que 
dégressifs, par bloc. Ces tarifs doivent permettre de 
recouvrer au moins Ies frais d'administration de 
l'organ_isme qui Ies met en oeuvre. ll arrive qu’i|s soient 
prévus pour permettre le recouvrement d’une partie ou 
de la totalité des frais d’exploitation et d’entretien du 
systéme de gestion et de livraison, en plus des frais 

d’administration. Rares sont Ies tarifs qui pe_rmet_tent de 
couvrir les coflts flde reduction des ressources ou Ies 
immobilisations. En Australia, on juge, en gros, que les 
revenus tires de la tarification doivent correspondre a 
environ le tiers du cout total des ressources (ministere 
des Ressources et de l’Energie de l‘Australie, 1983, 
dans OCDE, 1987a). 

Aux‘ Etats-Unis, environ 80 "/0 de la prestation d’eau 
d’irrigation par Ies organismes fédéraux est financée a 
l’aide des deniers publics. La plupart des contrats 
prévoyant des tarifs sur cette eau sont des contrats a 
long terme’q‘u"iI n’e,st pas facile de révisefr ou de 
renégocier en vue d’augmenter Ies tarifs. Les tarifs 
d’utilisation de I’eau imposes dans les secteurs tant 
pu_blic que privé sont fondés sur la superficie irriguée, 
et non sur le volume employé. Comme au Canada, 
l’agriculture par irrigation s’en trouve fortement 
subventionnée, et il en résulteune utilisation inefficace 
de I’eau, 

Le Japon recourt a des associations d'amélioration 
des terres (organisations d’agriculteurs) pour ad-. 
ministirer et surveiller Ies travaux d’irrigation. Le gouver- 
nement central paie de 55 % a 60 ‘iézdes immobi- 
|isat_ion_s a'lors que." Ies associations en question cou- 
vrent les frais d’entretie'n et .d’exp|oitation des 
réseaux. Elles percoivent de l_eu_rs membres des 
cotisations proportionnelles a la su perficie des terres 
irriguées, et ii ne semble pas y avoir de tarification 
au volume (OCDE, 1987b). 

En somme, l’irrigation est encore 'fortement 
subventio_nnée sur le plan international, ce qui 
décourage la gestion efficace de I’eau. Dans un certain 
nombre de pays, on emploie des stimulants financiers 
pour encourager l’utilisation efficace de I’eau pour 
l’irrigation. En Espagne, différentssavantagesfinanciers 
et des préts interviennent pour de 25 % a‘5o % du cout 
de I’étabIissement de Pinfrastructure -appropriée a 
Valence et dans les Canaries (OCDE, 1987b). En 
California, on a octroyé des crédits d’impot pour encou- 
rager le recours a de l'équipement d’irrigation permet- 
tant d’utiliser I’eau efficacement. 4.



CHAPITRE 9 

Vers un programme canadien de gestion de la 
demande d’eau 
Dans la politique federale relat_ive aux eaux 

(Environnement Canada, 1987a). on accorde 
beaucoup d’importance a la gestion de la demande 
d’eau en tant que grande orientation nouvelle de la 
gestion des ressources en eau du Canada. Vu I’accen_t 
qu’eIle met sur la tarification réaliste de l’eau, la sen- 
sibilisation du public et la direction des travaux scientifi- 
ques, la politique a ouvert la voie a un remaniement 
considerable des methodes de gestion de l’eau. La 
grande tache suivante consiste a prendre les disposi- 
tions necessaires pourque la politique donne naissance 
a un grand programme. 

Le present chapitre, qui est fonde sur les travaux 
accomplis par Brooks et Peters (1988) ainsi que 
Kreutzwiser et Feagan (1987) et le fruit des recherches 
etde l’experience de l’au'teur, constitue un premiereffort 
d’énonciation des elements que doit comprendre un 
progiramme efficace de gestion de la demande d’eau. 
Pareil programme serait destiné a mettre. la demande 
d’eau sur un pied d’éga|ité avec la quantite d’eau et la 
qualite de l’eau aux fins de la gestion des ressources 
en eau du Canada. Dans ce chapitre, nous présentons 
d’abord les elements generaux de la strategie, et en- 
suite des strategies plus precises applicables aux prin- 
cipaux grou pes d’utilisateurs de l’eau. La derniere partie 
du chapitre indique les recherches et les donnees 
necessaires a l"appui de la gestion de la demande 
d’eau. 

Nouslnous efforcerons de donner an ce chapitre Ia 
portee la plus vaste qu’il est raisonnable de lui donner, 
parce qu’il ne conviendrait pas d’etre tout a fait prag- 
matique dans le contexte du milieu actuel de 
l’etablissement des politiques. La plupart des strategies 
particulleres ont éte essayees etjugees efficaces dans 
des domaines precis. Toutefois, dans bien des cas, 
I’elargissement de leur acceptabillte ‘nécessite une 

A 

etude plus poussee. 

ELEMENTS GENERAUX DE LA STRATEGIE 
Les elements generaux de ‘la strategie creent le 

milieu de mise en oeuvre de la politique qui est 
necessaire pour encourager la gestion. de la demande 
d’eau. Nous présentons ci-dessous une description 
succincte des principaux elements de la strategie. 

Un des principaux points qui ressort du present 
document est la nécessite d’une amelioration des 

pratiques de tarification de I’eau. Le terme «gestion 
de la demande d’eau.» implique que la tarification a une 
influence cruciale sur l'utilisation de l’eau. Chacun des 
chapitres anterieurs sur les utilisations de l’eau a mis 
|’accent sur Ie fait que les pratiques de tari_f_icat_io_n in- 

fluencent non seulement le volume de l’eau demandee, 
mais encore Ia quantlte des eaux usees deversees. La 
conclusion a en tirer est que l’etablissement de prati- 
ques detarification temoignant de lavaleurdes ressour- 
ces en eau est une condition prealable a tout effort 
serieux de mise sur pied d’une st_rategie de gestion de 
la demande d’eau. Si l’on engage Pamelioration et la 
rationalisation de la tarification, la plupart des autres 
elements de la strategie pourront etre entrepris. A 
defaut de cette a_meliorat_ion et de cette rationalisation, 
on ne pourra guere faire intervenir les autres elements 
de la strategie, pour la simple raison que les encourage- 
ments necessaires n’existeront pas. C’est pourquoi une 
grande partie de la strategie que nous enongons 
depend de la volonte d’ameliorer les pratiques de tari- 
ficatio_n de l’eau pour qu’e||es cadrent mieux avec la 
valeur des ressources, grace ajux moyens indiques par 
Hirschleifer et coll. (1960), Hanke (1978), McNeill 
(1988), et dans le chapitre 4 du present document. 

Tout grand secteur de la gestion des ressources 
depend de la realisation de vastes programmes de 
rechercheet de collecte de données. On peut relever 
un certain nombre d’orientations de recherche a adop- 
ter ou a renforcer d’apres les renseignements que nous 
avons dejla presentes. Les recherches necessaires se 
repartissent entre trois categories: analytique, techni- 
que et socio-economique. Dans chacune de ces 
categories, il y a lieu d’explorer plusieurs orientations, 
ce qui exige la collaboration entre les gouvernements, 
l'industrie privée et les établissejrnents universitaires. 
On trouvera plus loin dans ce chapitre un relevé 
préliminaire desdonnees et recherches necessaires-._ 

ll faut realiser des programmes d’information et 
d’appui en matiere de tarification afin de faciliter 
l’echange d’information dans deux principaux 
domaines: l’utillsation et |’efficacite des methodes de 
tarification possibles, et l’etude des experiences de 
gestion de la demande vecues dans differents secteurs 
et situations.‘Comme en temoigne le present document, 
on dispose d’une information considerable sur les prin- 
cipes de la tarification des services d’eau, et bien des
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spécialistes s’entendent pour dire que l'app|ication de 
ces principes donnera lieu a des pratiques de tarlfication 
fondées sur la valeur des ressou rces en eau. L’analyse 
des méthodes de tarlfication possibles permettra de 
determiner les méthodes qui conviennent le mieux a 
différentes situations. ll s’agirait d’établir des moyens 
pratiques par lesquels la société entiere pourrait profiter 
de la rente économique des ressources en eau, qu’en 
tirent déja implicitement les utilisateurs qui s’a|imentent 
eux-memes. La procédure ressemblerait aux méthodes 
existantes d’imposition de redevances aux producteurs 
pétroliers et de droits de coupe aux sociétés forestiéres. 

Les stimulants économiques de la dépollution font 
encore I’objet d’une forte controverse. Bien des 
résultats de recherche portent a croire que I’imposition 
de droits de déversement serait un moyen efficace de 
réduire les rejets de polluants. Toutefois, les 
declarations relativement mal eclairées qu’ontfaites par 
le passe des gestion_na_i_res et groupes environAnemen- 
taux ont donné lieu é une perception de_s droits de 
déversement en tant que permis de polluer. De tels 
permis montrent une intervention insatisfaisante du 
secteur public. Or, comme nous l’avon_s indiqué au 
chapitre 5, les auteurs de ces declarations oublient que 
touteforrne d’inten/entionjuridique, telle que les normes 
sur les effluents, constitue effectivement un permis de 
polluer. ll résulte de la controverse que bien des ges- 
tionnai res écartent carrément des efforts de dépollution 
le concept des droits de déversement. D’autre part, on 
dispose de solides preuves selon lesquelles la tarlfica- 
tion de |’uti|'isation permettrait d’arriver aux memes fins 
que I’imposition de droits de déversement 
L'étab|issement d’un régime efficace de stimulants de 
la dépollution est un bonexemple du genre d’objets 
qu’aur'ait Ie programme d‘information et d’appui en 
matiere de tarlfication. Les méthodes de tarlfication des 
déversements dont nous traitons ne permettraient pro- 
bablement pas de s’attaquer au_ probleme des effluents - 

toxiques, qu’i'| faudrait régler en renforgant les 
reglements anti-déversement. 

En outre, il faudrait que soient réalisées des études 
de cas surdes services publics canadiens ayant modifié 
leurs méthodes de tarlfication aux fins de la gestion de 
la d_emande, y compris la réduction de la demande de 
pointe. Cela permettrait d’étab|ir une compilation des 
fruits de l’expérience acquise dans différentes situa- 
tions, que pourraient employer les municipalités ou les 
sociétés projetant de p_rendre des mesures de gestion 
de la-demande d’eau. ll faudrait également procéder a 
des relevés des pratiques de tarlfication employees au 

i Canada, afin de permettfre aux services publics et aux 
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entreprises privées d’évaluer leurs propres pratiques 
dans un contexte global. Des études sur les redevances 
d’utilisation de l’eau imposées a l’industrie privée, aux. 
sociétés de production d’energie et aux agriculteurs, 
telles que celles qu’a réalisées Environnement Canada 
(1986a, 1986b, 1986c), sont nécessaires et devraient 
se poursuivre et étre élargies de maniere a englober 
d’autres secteu,rs—.» Les résultats préliminaires indiquent 
que les études de ce type poussent les provinces a 
rapprocher leurs redevances du maximum national 
parce que ces études |eurfo_nt prend_re conscience des 
experiences faites dans d’autres domaines de 
competence. — 

Dans le secteur municipal, les travaux accomplis 
par le personnel d’Environneme‘nt Canada pour le 
compte du Conseil canadien des ministres des 
Ressources et de I‘Environnement (Tate, 1989) et par 
Fortin et Tate (1985) aident a l’obtention de données au 
sujet des baremes de tarification des services d’eau et 
des prix de l’eau au detail des municipalités cana- 
diennes. Pendant la période de mise en oeuvre des 
méthodes de tarlfication réforrnées, il faudra peut-étre 
réaliser des programmes de soutien prévoyant notame 
ment une aide financiére destinée a compenser le man- 
que a gagner et a perrnettre l’instauratio’n de la mesure 
au compteur ujniverselle. 

Comme nous I’avons déja indiqué, les utilisateurs 
de l’eau qui s'alimentent eux-memes peuvent se voir 
délivrer des permis par les provinces. Certaines pro- 
vinces délivrent aussi des permis aux municipalités. En 
fait, le prix des permis est destiné a permettre a la 
société entiere de profiter d’une partie de la rente 
économique que les entreprises privées tirent du fait 
que des sources leur sont assurées. Pour faire aug- 
menter l’efficacité de la délivrance de permis, il serait 
utile d‘étabIir des modeles depermis. Ceux-ci seraient 
fondés sur les lois, réglements et autres mesures ins- 
titutionnelles provin_ciaux et fédéraux. Leur adoption 
permettrait une augmentation a la fois des revenus et 
de l’efficacité de la gestion. ll faudrait préalablement 
relever les différents arrangements existants de 
délivrance de permis, a l’étranger comme au Canada, 
et etablir des modeles d’arrangements. 

Le chapitre 2 mention he déja q'u’ufne augmentation 
équitable des prix de l’eau constituerait un element d’un 
programme d’approvisi_onnem_ent et d’i_nformat_ion en 
matiere de tarlfication. Cet élément porterait sur la 

repartition des avantages et des incidences de la mise 
en oeuvre de systemes de tarlfication. L’un d_es mythes 
entourant cette question etablit que les usagers a faible 
revenu seraient moins avantages par des systémes de



tarification de I’eau que par le principe de subsides et 
l’application de tarifs uniques. ll est clair que la 

repartition des incidences est un element qui est 
necessaire a promouvoir Ies avantages equitables 
d’une tarification de I’eau‘. 

L’augmentation du recours a la gestion de la‘ 
demande d’eau présente un vaste eventail de 
possibiflites de mise au point de techniques nouvelles. 
Pour favoriser leur realisation, on pourrait creer un 
programme de capital-risque qui permettrait de 
pret_er, a de faibles taux d’interet, des fonds necessai res 
a la mise au point de produits et de pratiques 
d’économie d’eau. Ce programme aiderait a surmonter 
Ies obstacles financiers a la commercialisation des 
resultats des travaux de recherche et de 
développement aux fins de la mise au point des techni- 
ques nouvelles. . 

Pour que soit reconnue l"impo'rt‘an_ce de la gestion 
de la demande d’eau et de la conservation de l’eau, on 
pourrait s’efforcer de favoriser l’etablissement 
d’une industrie reconnue de Péconomie d’eau. Bien 
des entreprises mettent actuellement au point des 
produits permettant de conserver l’eau, mais leurs ef- 
forts ne sont pas reconnus. La creation d’une associa- 
tion defabricants, d’experts-conseils et d’entrepreneurs 
en techniques favorisant l‘utilisation efficace de I’eau 
mettrait ces efforts en evidence. ll existe des precedents 
tels que le Conservation and Renewable Energy In- 
dustry Council, qui a pour but de promouvoir la conser- 
vation de l’énergie. 

L’importance de |’e.ducation du public aux fins de 
l’etablissement de la gestion de la demande d’eau en 
tant que partie intégrante de la gestion des ressources 
en eau est un des principaux themes du present docu- 
ment. Les efforts actuels d’éducation du public sont 
d’ordinaire faits pendant Ies périodes de crise de 
l’approvisionnement en eau. A Madison, dans l’Etat du 
Wisconsin, Ies problemes f'in_a_nc_i_ers associes au besoin 
d’elargir Ie réseau d’aIimentation en eau afin de 
repondre a la demande des jours de poitnte ont pousse 
Ia municipalité a realiser un programme de sensibil'isa- 
tion du public nota_mment par des « expositions 
itinerantes, la presentation d’exposés et de films dans 
les ecoles, l’affichage sur les robinets extérieurs de 
conseils sur l’arrosage des pelouses, la location 
d’espaces d’affichage su_r Ies autobus et de panneaux 
publicitaires, des messages passes a la radio et a la 
television et des prospectus d’information (Delbert, 
1980). Le programme a éliminé le besoin d’importantes 
i_mmobilisations, permettant d’uti|iser Ies deniers publics 
a d’autres fins. 

Gilbert (1980, p. 46) a declare que les programmes 
de sensibilisation engages pendant Ies périodes: de 
crise peuvent etre utiles 5 plus long terme, car le public 
appuie davantage l’adoption de lois sur la conservation 
et la reutilisation, l’amelioration des reseaux d’eau et la 
gestion des eaux souterraines. Sur un plan plus officiel, 
Ies efforts faits par l’lnstitut national pour la survivance 
(1985) afin de mettre a'u point des matieres de cours 
d'eco|e publique sur la conservation de I’eau sont 
destines a amorcer des changements de perception et 
d'attitude a long terme. A un niveau superieur, on pour- 
rait donner, dans les ecoles de genie et d’architecture,- 
des cours ou des parties de cours sur la conception en 
fonction de l‘utilisation efficace de I’eau. Cela 
favoriserait l’adoption d’approches de conception 
differentes dans le futur. 

ELEMENTS MUNICIPAUX DE LA STRATEGIE 
ll y a bien des mesures que les autorites 

municipales peuvent prendre pour encourager la ges- 
tion de la demande d’eau. Certa_i_nes d’entre elles ont 
trait a l’a_melioration de l’exploitation des services pu- 
blics alors que d’autres constituent des interventions 
directes a |’egard de la fagon d’utiliser I’eau. Les projets, 
renseignements, techniques et programmes 
nécessaires 5 |’appui de la gestion de la demande 
d’eau sont presentés ci-dessous. . 

ll y a lieu d’interpreter la theorie de la tarification 
efficace de l’eau, afin de la mettre en pratique. Cela 
necessite notamment l’etablissement d’un manuel 
global de la tarification de I’eau qui serait adapte aux 
conditions canadiennes. Ce manuel comprendrait des 
sections sur la theorie, la comptabi_lite des services - 

d’eau, la repartition des coats entre Ies differentes 
categories de clients, Ies techniques d’etablissement de 
baremes de tarification et I’adaptation speciale aux 
services d’eau les plus petits. Ces sections seraient 
appuyees sur un ou plusieurs cas d’il|ustration qui 
seraient employes d’un bout a l’autre du manuel. Le 
manuel de tarification etabli par l’AWWA (1983) est une 
bonne base a partir de laquelle etabli_r un manuel cana- 
dien, pourvu que les modifications appropriees soient 
apportées afin de tenir compte des conditions cana- 
diennes et d’un meilleur fondement theorique. Pareil 
manuel presenterait pour principal avantage qu’il per- 
mettrait d’adopter, peu a peu, des pratiques communes 
dans l’ensemb|e du Canada. ’ 

Comme nous l’avons prouve dans le present docu- 
ment, il existe différents moyens de limiter la demande 
d’eau. Pour faciliter Ia diffusion des methodes, on 
devrait établir et tenir ajour un recueil des techniques
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de gestion de la demande d’eau. Ce recueil con- 
tiendrait ‘tous les renseignements necessaires a 
l’adoption de la gestion de la demande d’eau en tant 
que stratégie de remplacement de la gestion de I’offre 
d’eau dans les municipalites, y compris des modeles 
d’analyse et de prévision de la demande, un repertoire 
des produits ettechniques permettant de menager l’eau 
et une description de progra_mmes choisis de gestion ‘de 
la demande d’eau. Le repertoire des techniques per- 
mettant d’uti|iser efficacement l’eau qui a ete etabli par 
le Rocky Mountain Institute (Brooks et Peters, 1988, 
annexe A) illustre une partie de l"'information que devrait 
comprendre pareil repertoire. 

Toute strategie de gestion de la demande d’eau doit 
comprendre un programme deformation de gestion 
de la demande d’eau a l’intention des gestionnaires et 
membres des services d’eau municipaux. Ce 
programme serait axe sur la sensibilisation des gestion- 
naires et du personnel d'exploitation au besoin de tenir 
compte de la modification de "la demande au cours de 
leur recherche des solutions les moins couteuses de 
gestion et d’exploitation des services publics (y compris 
l’exp.ansion). Autrement dit, la sensibilisation porterait 
sur les options qu’offre la gestion de la demande. Les 
concepts de gestion de la demande pourraient etre 
integres aux programmes de formation existants qui‘ 

s'adressent au personnel d’alimentation en eau et 
d’épuration des eaux usees.

, 

Outre les travaux conceptuels, bienides mesures 
positives peuvent étre prises sur les plans de 
I’exploitation et de |’établissement de normes. ll s’agit 
d’une combinaison de mesures structu_rales, 
operation_ne||es et socio-politiques. Les normes et 
I’in'formation nationales sur les produits sont des 
composantes ind_ispe_ns'ables de to_ut programme de 
vaste portee sur la gestion de la demande d’eau, 
comme Ies normes semtblables sont indispensables aux 
programmes énergétiques. Ces normes constitueraient 
des protocoles nationaux sur la mesure de I’utilisation 
des appareils et dispositifs dans des conditions 

A controlees. L’information porterait principalement sur 
Ies étiquettes, Ies catalogues de produits et d’autres 
aspects des données sur les produits qui sont destinees 
aux consommateurs. ll vaudrait mieux charger un or- 
gan_isme existant, tel que |’Associationcanadienne de 
normalisation, de mettre en oeuvre l’element des nor- 
mes et de I’info_rmation nationales. 

Les codes du batiment établissent des normes 
auxquelles doivent répondre Ies trava_ux de construction 
et de réfection des batiments. Puisque l’etab|issement 
de Pinfrastructu re d'un batiment qui sert a l’aliment_ation 

en eau et a l’evacuation de l’eau est une partie 
integrante de la construction, des codes du bétiment 
types pourraientjouer u'n importantrole dans la gestion 
de la demande future. Ces codes recommanderaient 
Ies procedures ideales de construction et de plomberie L 

a suivre pour assurer une utilisation efficace de l’eau 
dans les batiments residentiels, a bureaux et autres. 
Pour les établir, on commencerait par étudier Ies codes 
qui existent déja a l’étranger et choisir ceux qui convien- 
nent le mieux au Canada. Certains programmes 
fédéraux existants tels quele programme d'is‘olation de 
la maison R-2000 pourraient étre modifies de maniere 
a englober Ies appareils ménagers a utilisation efficace 
de l’eau. Comme nous l’avons deja mentionne dans le 
present document, Postel (1985, p. 45) a indique que le 
propriétaire d’habitation moyen peut économiser en- 
viron 100 $ par année en couts d’energie grace a 
I’utilisation d’appareils a ea_u chaude permettant 
d’utiliser l’eau efficacement. Cela illustre le lien etroit qui 

‘ existe entre l’eau et l’efficacité énergétique. L’adtoption 
de codes du batiment types applicables aux nouveaux 
batiments construitsiavec l’aide financiere du gouverne- 
ment federal ou des gouvernements provinciaux est un 
m_oyen supplémentaire d’assurer I’utilisation efficace de 
l’eau dans les batiments.

t 

La fixation de normes d’efficacité minimale est 
une mesure liee a l’etablissement de codes du batiment 
types. Elle assurerait I’utilisation d’apparei|s et de dis- 
positifs permettant d’utiliser efficacement l’eau, comme 
I’utilisation efficace de I'essence a été assurée par suite 
de la crise de l’energie des années 1970. 
L’éta_b|issement de telles normes serait probablement 
une mesure a long terme, puisqu’i_l exigerait une appro- 
bation législative et un fort engagement de mise an 

execution. De plus, il nécessiterait des entente 
féderales—provinciales. L 

La promotion et la realisation d’un passage a la 
gestion de la demande d’eaulcomporten't des coats pour 
les utilisateurs de l’eau. La creation de stimulants tels 
que des programmes d"aide financiere a finance- 
ment public encouragerait‘ Ies constructeurs et les 
amenageurs a installer des appareils et dispositifs per- 
mettant d’économiser l’eau. L’aide ‘pourrait comprendre 
des subve_ntions ou des préts a faible taux d’interet ou 
des remises sur le cout de chacun de ces appareils ou 
dispositifs qui serait installe. Un programme de ce genre 
a été realise avec un certain succes par la municipalite 
regionale de Waterloo (Ontario). Par ailleurs, on pour- 
rait consentir des credits d’imp6t a l’eg'ard des travaux 
de co_nstruction incorporant des techniques d’économ_ie 
d’eau. Les programmes d’aide financiere semblables



ont tendance a etre tres couteux et ne devraient proba- 
blement pas étre engages avant qu’on ait evalue les 
options moins couteuses. 

ll arrive souvent q‘u’il y ait de fortes pertes d’eau 
attribuables a des fuites et a d’a_utres facteurs, ce qui 
rend excessivement elevés Ies couts d’energie et de 
produits chimiques et les frais d’entretien. De plus, 
I’insuffisance des connaissances ou Pinconscience au 
sujet des problémes d’uti_lisation de I’eau et des 
avantages economiques de la conservation impose une 
importante contrainte a la gestion de I’eau. La prise de 
conscience a ces egards peut etre favorisée, notam- 
ment, par I’etablissement de programmes de contréle 
méthodique de l’utilisation de I’eau, particulierement 
dans les im_meubles commerciaux. Detels programmes 
consistent a mesurer, dans des conditions controlées, 
l’utilisation de l’eau.a l"interieur des batiments, en tenant 
compte de tous les ecoulements, ye compris Ies fuites et 
Ies autres formes de gaspillage. Les economies que 
cela peut permettre de réaliser sur les frais de chauffage 
d’eau suffiraient probablement a payer Ies verifications, 
et feraient indeniablement diminuer la demande d’eau. ' 

En dernier lieu, l’—education est d’une tres grande 
importance aux fins de la diffusion de I’information au 
sujet de la gestion de la demande d’eau et de la con- 
servation de I’eau. Cette education nécessiterait la mise 
au point de programmes d’information et de dif- 
fusion de la technologie a I’intention des ad- 
ministrateurs et p_roprietaires de batiments commer- 
ciaux. ll s’agirait de donner a ceux-ci des renseigne- 
ments de base sur le matériel et les techniques permet- 
tfant d’utiiiser efficacement I’eau. 

ELEMENTS INDUSTRIELS DE LA STRATEGIE 
Bon nombre des mesures indiquées a l’égard de la 

gestion de la demande municipale d’eau, et 
particulierement sous Ies rapports de l’éducation et des 
repertoires-, s’appliquent egalement au secteur in- 

dustriel. Toutefois, il est probable que Ieur mise en 
oeuvre dans celui-ci exige un effort beaucoup plus 
grand, puisque ce secteur comprend bien des com- 
posantes diverses, chacune desquelles nécessite unp ' 

effort plutot spécial_isé._ Qui plus est, le caractere 
principalement privé des activites industrielles signifie 
qu’i| faudrait préter plus d’attention aux inc_idences 
économiques, a la concurrence, aux repercussions in- 
ternationales, etc. 

Certains des elements de programme et des 
éléments strategiques indiqués a l’égard des 
municipalites s’app|iqueraient au secteurindustriel, par- 
fois moyennant des modifications. On estime que les 

elements suivants conviennent le mieux a |’industrie 
privée.

' 

L’annua_ire des produitsget procedes permettant 
d’économiser I’eau contiendrait de l’information sur 
les techniques industrielles l_es plus recentes en matiere 
de gestion de la demande d’eau, y compris des études 
decas de mesu res de conservation de "I’eau prises da_ns 
des conditions precises. Nous avons donné plusieurs 
exemples de ces études au chapitre 5 du present docu- 
ment. ll importerait particulierement que |’annuairetraite 
des méthodes permettant d’économiser a la fois I’eau 
et l"energie. 

Pour diffuserles con_naissan_ces_ au sujet des tech- 
niques de gestion de I’eau que |’ind.ustirie privée peut 
employer, on pourrait etablir des autobus de I’eau a 
l’instar des véhjcules e_mp|oyes fructueusement par le 
ministére de l’Energie, des Mines et des Ressources 
dans le domaine de l’énerg'ie. Les fourgonnettes ou 
petits autobus seraient dotés du materiel necessaire 
pour proceder a des controles simples de l’utilisation 
d’eau et a des calcu_ls de rentabilité, et se rendraient 
aupres des petits et moyens etablissementfs _industrieIs. 
Ils compenseraient partiellement la capacite qu’ont Ies 
grandes entreprises de réaliser leurs propres études. 
De plus, ils pourraient servir a faire des demonstrations 
d’articles choisis d’equipement d"economie d’eau, mais 
non a participer a des modifications. "Le personnel" des 
autobus serait en mesure non seulement de donner des 
conseils et de diffuser de li’injformation technologique, - 

mais aussi d’indiquer des sources de renseignements 
complementaires et de fonds de modernisation. 

L’adoption de la gestion de la demande d’eau par 
des industries -etablies comporte_ra des frais 
d’acquisition de matériel nouveauou demodification 
d’equipement ou de méthodes d’exploitation, etc. C’est 
pourquoi, com_me dans le cas de la mesure semblable 
prévue pour les municipalites, des programmes d'aide 
financiére a la realisation de travaux de reduction de la 
demande d’eau encourageraient l’industrie privée a 
adopter des méthodes de gestion de la demande. L’aide 
pourrait comprendre différentes formules, telles que 
des prets a faible taux d"i‘nteret ou des prets garantis, 
ou |’amortissement accélére. Cette aide permettrait aux 
entreprises de supporter Ia majoration des tarifs des 
services d’eau, particulierement si elles devaient modi- 
fier leurs procedes de production pour reduire Ieur 
utilisation d’eau ou ameliorer la qualite de leurs eaux 
usées. ll faudra_it controler de pres pareille aide 
financiére. Elle ne devrait pas etre octroyee si Ies 
majorations tarifaires étaient annoncees longtemps 
d’avance.- Cependant, elle pourrait étre justifiable dans 
certains cas ou Ides etablissements existants seraient
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incapables de s’adapter seuls aux nouveaux baremes 
de tarification. 

ELEMENTS AGRICOLES DE LA STRATEGJE 

Si une tarification plus appropriée était établie a 
l’égard de |’utilisation de l’eau dans le secteur agricole, 
il semble qu’il serait nécessaire d'adopter deux 
elements stratégiques. ' 

La diffusion de la technologie serait nécessaire 
pour donner des renseignements sur la meilleure prati- 
que de gestion‘ possible (voir Bureau international 
d’etude sur la derivation de Garrison, 1975), en vue 
d’une utilisation optimale de l’eau su_r les terres 
irriguees. ‘De plus, la diffusion de la technologie com- 
prendra_it une formation sur l’utilisation de l’information 
météorologique détaillée afin d’éviter l’irrigation_ inutile. 
Pour faciliter |’echange de techniques, on ferait appel 
aux services de vu_lga_risation, aux revues agricoles eta 
la radiotélévision existants. 

Comme dans le cas des secteurs municipal et 
industriel, Ie programme d’aide financiere serait un 
important element de stratégie. L’aide pourrait étre 
accordee aux cultivateurs qui abandonnent la culture 
irriguee ou a ceux qui en ont besoin pour s’adapter a de 
nouveaux tarifs d’utilisation ou reglements sur les eaux 
usées. 

RELEVE PI-'fELlMlNAlRE, DES DONNEES ET 
RECHERCHESNECESSAIRES 

Puisque la gestion de la demande d’eau est un 
domaine relativement nouveau, bon nombre de ses 
aspects presentent des possibilites de recherche et 
d’acquisition de données. D’autre part, le succes de la 
stratégie depend particulierement de l’efficacité de 
l'infrastructure d’acquisition de confnaiissances qui 
l’entoure. Comme il a été indique dans le présent docu- 
ment, les efforts anterieurs de recherche et d’acquisition 
de données ont beaucoup contribue a la mise en 
evidence de la necessité d’adopter la stratégie. ll reste 
a organiser de fagon méthodique les connaissances 
acquises et a les appliquer a des problemes pratiques 
de gestion de l'eau. 

La présente section comprend un releve 
préliminaire des besoins en travaux d’acquisition de 
données et en recherches sur la gestion de la demande 
d’eau. Elle est fondée sur des travaux antérieurs ac- 
complis par plusieurs personnes et organisations, dont 
Brooks et Peters (1988), et sur les considerations 
presentees dans ce document. Comme l’indique le titre. 
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de la présente section, ce re|e'v'e ne constitue qu’une 
premiere étape de l’étabIissement d’une base de con- 
naissances permettant d’appuyer efficacemen_t la ges- 
tion de la demande d’eau. 

Besoins en données 

Comme nous l’avons' montré dans les sections 
précédentes, bien des ensembles de données ont déja 
été constitues, part_icu_lierement sur les secteurs muni- 
cipal et industriel. lls comprennent non seulementdes 
données de base sur les volumes d’eau preleves, 
consommes et déversés, mais encore de l"i,nformation 
sur les utilisations finales et les couts des services 
d’eau. Ces deux derniers elements d’information sont 
d’une importance cruciale aux fins de la gestion. Quant 
aux usages finals, il est souhaitable de pouvoir projeter 
un ensemble d’usages de l’eau en, fonction des utilisa- 
tions prévues plutot que d’ab.straites projections de la 
production, du PNB ou d’autres variables économiques. 
En fait, la technique de prévision axée sur l’objectif 
employee dans le cadre de certaines études de la 
demande future d’energie est fondée sur différents 
points devue ausujet des usages finalsfuturs souhaités 
de l’énergie. Une fois qu’on a determine ces usages, les 
recherches consistent a mettre au point des _mesures a 
prendre en vertu de politiques pour’ arriver aux fins 
souhaitees. On pretend que cette technique. de 
sondage de l’avenir a pour avantage de permettre au 
decisionnaire d’influencer la projection plutot que 
d’observer passivement les résultats d’opérations 
statistiques. L’information économique, qui est le 
deuxieme element des données .canadienne.s 
nécessaires au-dela des simples releves des utilisa- 
tions de l’eau, est indispensable a la détemtinafion des 
rapports entre l’utiIisation de l’eau et le «prix» de celle- 
ci. Le coat moyen de l’eau (p. ex., coat par metre cube) 
peut étre employé, par substitution, pour mesurer le prix 
de l’eau (de Rooy,‘1974)._ On peut en conclure que les 
données canadiennes sur deux des principales utilisa- 
tions de l’eau avec prélevement sont relativement suf- 
fisantes. 

Toutefois, il reste des lacunes notables a combler. 
Premierement, on ne dispose que de peu de données 
sur l"u'tilisation agricole de l’eau au Canada. La Com- 
mission des eaux des provinces des Prairies publie des 
resumes qu_inquennaux de l’utiIisation de l’eau pour 
abreuver le bétail, pour irriguer Ies cultures eta des fins 
ménageres rurales dans le bassin de la Saskatchewan 
et du Nelson. Ces resumes sontfondéssur Ies don nées 
provinciales. lls portent sur une forte proportion de 
I'uti|isation pourfin d’irrigation au Canada, mais sur une



proportion beaucoup moindre des deux autres usagers 
‘finals agricoles. Or, it n’y‘ a pas de source de données 
uniformes sur ces usages dans les autres regions. 
Deuxiemement, il estbesoin d’un ensemble convenu de 
categories et de definitions d’utilisation de l’eau. Bien 
que les differents ensembles de données fedéraux 
s’accordent, il y a lieu d’etablir des normes nationales 
pour que les chercheurs et les utilisateurs des données 
du Canada se comprennent bien. Troisiemement, 
meme si |’on peut deriver des résultats de releve dont 
on dispose deja des données globales sur les utilisa- 
tions finales, il serait possible de ventiler ces données 
pa_r procede utilise et par groupe de produits. La 
disponibilité d_e telles données ventilees améliorerait la . 

prevision de la demande d’eau (SeweIl et Bower, 1968). 
Or, cela presente des difficu_ltes parce qu’i| faudrait que 
les questionnaires soient énormément plus detailles 
qu’ils n_e le sont et qu’il faudrait probablement adapter 
les relevés a des groupes d’industries précis. Les coats 
supplementaires que cela engendrerait seraient. 
considerables. En dernier lieu, il faut etablir un lien entre 
les données sur l’utilisation industrielle de I’eau et la 
production concrete plutet que des mesures 
economiques. Cela est nécessaire pour améliorer la 
prevision de la demande parce que cela permettrait 
d’a,nalyser des scenarios fondés sur des produits plutot 
que sur des mesures economiques abstraites. 

Besoins en recherches analytiques 

Les renseignements présentés dans les parties 
antérieures de ce document sont fondés. sur bien des 
recherches analytiques, dont les résultats, dans la plu- 
part des cas, n’ont guere ete m_is en application. ll y a 
donc lieu de continuer a realiser des recherches de ce 
genre afin de faire augmenter les connaissances au 
sujet des caracteristiques de la demande d’eau. 

ll faut proceder a bon nombre de mesures et calculs 
de base pour pouvoir appliquer les p_ri_ncipes de gestion 
de la demande d’eau dans des situations précises. Ces 
mesures et calculs serviront de normes aux fins des 
programmes de gestion de la demande d’eau. On peut 
les réaliser en employant des co_mpteurs, des controles 
et des données obtenues antérieurement, notamment 
grace aux differents releves d’Environnement Canada 
concernant l’util_i_sa,tion de. l’eau. 

_ Nous pouvons donner plusieurs exemples des 
mesures necessaires. Dans le cas des residences, il 

faudrait determiner l’utilisation quotidienne de I’eau par 
habitant et les charges quotidien_nes d’ea,ux usees 
associees a differents appareils et dispositifs. Cela 
nécessiterait des recherches sur des echantillons 

representatifs des différents types d’habitations dans 
les differentes regions. Des controles de I’utilisation de 
l’eau. une surveill'a_nce et une acquisition privee de 
données fourniraient une information semblable sur les 
batiments commerciaux et institutionnels. Les inven- 
taires realises parwolff etcoll. (1966) ainsi que McCuen 
et coll. (1975) illustrent les genres d’information 
nécessaire au sujet du secteur commercial et ins- 

titutionnel. Des données analogues sur bien des 
groupes d’industries indiqueraient les regimes de 
prelevement, de conso_mmation, de recirculation et de 
déversement par type d"usine, region et utilisation 

finale. Si possible, cette information porterait sur des 
produits concrets et non sur l’emploi ou la valeur de la 
production. ll se peut qu’il soit impossible d’etablirainsi 
des normes relatives at cert_ains groupes d’industries du 
Canada parce que leurs instal'l,atio;ns sont peu 
nom_breuses et les procedés qu’ils emploient varient 
enormement. Quant a la demande d’eau pour fin 

d’irrigation, il y a lieu de determiner des coefficients 
d'utilisation de I’eau par type de culture et de sol. 

Des travaux considerables doivent etre realises en 
matiere de modelisation de la demande d’eau afin 
d’obtenir des connaissances sur les variables qui 

. determinent l'ampleur de l’utilisation de l’eau. ll faut 
réaliser des recherches notamment sur le rapport entre 
cette utilisation et le changement technologique. 
Puisque celui-ci est un des principaux facteurs 
determinants du progres economique, il influence 
_inevitablement I’utilisation de l’eau. L?auteur a procede 
a une analyse initiale a_ ce sujet (Tate, 1986), mais il y 
a lieu d’accomplir bien d’autres travaux, tant pour allon- 
ger la portee temporelle (les travaux en cours que pou_r 
trouver de nouvelles methodes d’analyse des in- 

cidences de la technologiesur I’utilisation de l’eau. Une 
methode fondee sur la conception des procedes est 
prometteuse (Kindler et Russell, 1984, chap. 3). 

La modelisation des rapports entre I’utilisation et la 
qualite de I’eau est un autre domaine de recherche 
analytique. Com_me l’ont prouve Demayo et coll. (1988), 
l’ame|ioration de la qualite de I’eau est une legitime 
demande d’eau, qui a.ete negligee dans la plupart des 
etudes realisees au Canada jusqu’a present. Le 
probleme est qu’il faut s’assurer que la qualité de I’eau 
ambiante est propice a l’utilisation actuelle et future. 
L’etablissement de rapports entre la quantite, la qualite 
et l’utilisation de I’eau a l’interieur d’un modele ana- 
lytique pratique est une des frontieres de la recherche 
dans le domaine de la gestion de la demande d’eau. 

De plus, la modelisation de la demande d’eau doit 
servir non seulement a la prevision volumetrique, mais 
auss'i a la projection des ut_ijlisa_tions fi_na_les. Les
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méthodes de prevision axee sur l"objectif dont nous 
avons traite brievement ci-defssus meritent de faire 
l’objet de recherches afin qu’-on puisse les appliquer a 
la gestion de la demande d’eau. On est en train 
d’adapter le modele a cadre socio-economique de 
p1an_ifica_tion des ressources établi par Statistique, 
Canada (Gault et a coll., 1987; Hoffman et coll., 1988) 
pour qu’il constitue un des principaux moyens de 
realiser de telles analyses. 

Les perspectives de rechauffement de 
Patmosphere et de changement climatique peuvent in- 
fluencer considerablement la demande d’eau, ce qui 
indique un éventail d’activites de recherche possijbles. 
Dans bien des regions du Ca_n_ada, et particulierement 
les provinces des Prairies et les Grands Lacs, la 
disponibilite de l’eau est censee diminuer. Des recher- 
ches peuvent etre réalisées notamment sur l’ampleu_r 
de la diminution par endroit, afin qu’on puisse 
determiner l’intens_ite des efforts de gestion de la 
demande qui seront necessaires ou Ie besoin 
d’augmenter l’approvisionnement. L’examen de la'fluc- 
tuation des superficies de production agricole est con- 
nexe a ce besoin. La comparaison des superficies 
agricoles modifiees aux superficies existantes aidera a 
determiner le besoin de 'cre’er de nouveaux secteurs 
d’irrigation et la dema_nde d’eau correspondante. En 
de_rn_ier lieu, le rechauffement du climat fera proba- 
blement augmenter Ia demande associee a toutes les 
utilisations avec prelevement. ll y a lieu d’effectuer des 
recherches dans chaque secteur afin de connaitre les 
modifications probables des regimes de demande 
d’eau. 

Besoins en recherches techniques 

La recherche technique a trait a l_a mise au point 
d’equipement et de procedes efficaces. Si I’on reflechit 
aux propos de Schultze au sujet de la tarification en tant 
que moteur du changement technologique (chapitre 2), 
il semble clair que le progrés technique compterait 
parmi les repercussions les plus, importantes de la 
gestion efficace de la demande. ll y a bien des moyens 
de faire progresser la technologie de l’eau, car elle est 
encore dans un ét_ajt passablement classique, et il n’est 
pas possible de les aborder ou meme de les enumerer 
tous dans le present document. Ce qui suit est u_ne 
description succincte de certains de ces moyens. 

Depuis un bon bout de temps, des entreprises 
commerciales mettent au point des appa_rei_l,s et dis- 
positifs résidentiels permettant d’utiliser l’eau efficace- 
ment. II en resulte que I’on peut se procurer des pom- 
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mes de douche, des cabinets d’aisances, des robin_ets,- 
etc., aid_ant a ménager l’eau. Bien qu’i_l soit probable que 
la _mise au point de produits de ce type se poursuive, le ~ 

besoin le plus pressant est celui de faire la 
demonstration des produits existants. Dans Ie cas des 
appareils menagerstels que les laveuses et les lave- 
vaisselle, il faut réaliser ‘d"autres recherches afin 
d’attei,ndre un maximum d’efficacite d’utilisation de 
l’eau. Pour ce qui est des utilisations a l’exterieur du 
foyer, il faut mettre au point ou adapter au_x conditions 
canadiennes des appareils tels que des minuteries et 
des ra_mpes d’arrosage. ll est indispensable a la mise 
au point du materiel que des normes de mesure de 
l'efficacite soient établies,‘ preférablement par un or- 
ganisme existant tel que l’Ass_ociation canadienne de 
normalisation. ' 

Ouant aux reseaux municipaux d'alimentation en 
eau et d’epuration des eaux usees, il y a un vaste 
éventail de possibilités de recherche, B. Jank (1987, 
Centre technique des eaux usees. Environnement 
Canada, comm. pers.) a prouve que le debit des usines 
d’epuration des eaux usees peut etre double efficace- 
ment par Finformatisation. Cette constatation de recher- 
che aura de tres importantes repercussions sur la con- 
ception des nouvelles usines ainsi que la reparation et 
la modernisation des installations existantes. Les fuites 
des reseaux d’eau peuvent contribuer considerable- 
ment a l’augmentation de la demande d’eau, et des frais 
d’ex’ploitation. On peut régler le probleme grace a 
differents moyens tels que le remplacement de reseau, 
I-’insta||ation de gamitures de conduite, et la detection 
des fuites au son. ll faut realiser des recherches techni- 
ques pour relever les solutions de rechange, les 
evaluer, et choisir les plus avantageuses. En outre, des 

‘ recherches techniques pourraient etre réalisées, dans 
le cadre de la gestion -de la demande, sur la 
recuperation de l’ene‘rgie a partir des bou es residuaires 
des usines d’epuration des eaux usees. Le procédé en 
cause, concu par le Centre technique des eaux usées, 
du Canada, doit fair l’objet de -travaux supple- 
mentaires avant de passer" du laboratoire 5 
l’application commerciale. La tarification realiste que 
prevoit toute strategie de gestion de la demande en- . 

couragerait de telles recherches. 
U y a bien des domaines ou des recherches tech- 

niques pe_uvent etre realisees au sujet de l’utilisation 
industrielle de l’eau. Bon nombre d'entre eux ont trait a 
la reci_rcu|ation de l’eau. Par exemple, l’equipement de 
separation a membrane a ete prouve efficace, a 
l’echelle du laboratoire, pour _l’epuration des eauxusees 
en usine-. II s’agirait maintenant d’adapter leprocede a
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des applications a grande echelle et de le commer- 
cialiser. De plus, on pourrait proceder a des recherches 
sur |’equipement integre de traitement des dechets et 
les modifications de procédé destinés a réduire la 

production de résidus. Mentionnons, pour trolsieme 
objet industriel possible de la recherche technique, 
l’etude de la faisabilite commerciale de la reutilisation 
des eaux de refroidissement aux_ fins d__e procedes et 
d’activites, telles que la culture hydrophonique et le 
chauffage, qui necessitent un apport d'energie. Les 
travaux necessai_res a ces egards ont deja ete entrepris, 
mais il reste beaucoup d’effort a faire pour rendre 
économiquement viables les techniques en question. 

ll y a aussi des possibilités de recherche technique 
en agriculture. Puisque le climat risque de devenir plus 
sec et qu’il fautrationaliser l’ir‘rigation, la mise au point - 

deivarietes cultivees su pportant mieux le manque d’eau 
est une de ces possibilités. L’adaptation de nouvelles 
techniques d"irrigat_i_on aux conditions canadiennes en 
est une autre. Par exemple, la Nebraska Natural Res- 

- sources Commission (1985) a publié un s_urvo| de 
liirrigation comprenant une evaluation d’un vaste 
eventail de possibilités techniques. On pourrait realiser 
une etude semblable au Canada afin de s’assu,rer que 
les meilleures techniques existantes puissent etre 
employees et fassent l’objet de la publicité appropriee. 

Besoins en recherches" socio-économiques 

Comme nous n’avons ces_se de le montrer dans le 
present document, la gestion de la demande d’eau’ 
porte sur le volet socio-economique des ressources en 
eau beaucoup plus que les strategies cla_ssiques de 
gestion de l’offre. Puisque ce volet a ete quelque peu 
neglige par le passe (Mitchell et McBean, 1985), bien 
des possibilités de recherche dans le domaine de la 
gestion de la demande d’eau touchent aux sciences . 

sociales. Nous traiterons de quelques-unes de ces 
possibilités. 

ll y a trois aspects de la ‘recherche socio- 
ecohomique .qui ont un caractere general car ils 

s’app|iquent atoutes les utilisations de l’eau. Le premier 
est la mise au point de programmes d’education du 
public destinés a engendrer une prise de conscience 
des faits saillants de l’utilisation de l’eau. La difficulte 
d’implantation de la gestion de la demande a tenu. 
partiellement a l’insouciance du publica l’egard de 
l’eau, sauf pendant les secheresses et les inondations 
occasionnelles. La gestion de l’eau a ete si efficace et 
l’eau a ete si peu chere, en general, qu’il est courant 
que le public soit apathique a l’egard des ressources en 
eau. Des programmes d’education du public aideraient 

a dissiper l’apath_ie. En deuxieme lieu, il faudrait realiser 
des recherches afin de dete'rmine'r la na_tu_re de la 

resistance du public et des autorites 5 l’egard des 
mesures de limitation de la demande d’eau. ll arrive 
souvent que les autorites municipales hesitent a 
majorer ou a modifier les tarifs des services d’eau, et 
meme 2: mesurer l’utilisation de l’eau a_u compteur, 
malgre les solides preuves scientifiques de l’efficacite 
de telles mesures. La comprehension precise des at- 
titudes de ce genre est indispensable a |'etabliss'ement 
de programmes de gestion de la demande. 

Dans le secteur municipal, il faut poursuivre les 
releves afin de determiner quel_les sont les pratiques de 
tarification et les tarifs c_omparatifs de l’eau dans les 
differentes» municipalites et provinces. Les travaux de 
ce genre et les analyses qui y font suite ont a peine ete 
entrepris, seuls deux documents a ce sujet ayant ete 
acheves jusqu’a present (Fortin et Tate, 1985; Tate, 
1989) et ni l’un, ni l’autre n’ayant ete diffuse largement. 
Si l’on veut ameliorer les pratiques de tarification de 
l’eau, il faut realiser une serie chronologique d’etudes 
semblables afin d’-attirer l’attention des decisionnaires. 
ll importe principalement de poser les deux questions 
suivantes: 1) quels types de tarifs utilise-t-on actuel|e- 
ment, et 2) quels sont les prix de l’eau pour les 
utilisateurs municipaux? Les documents de recherche 
issus des releves devraient etre distribues le plus large- 
ment possible et les resultats devra_ient etre diffuses, 
peut-etre grace a des prospectus d’information, au 
grand public. 

Une fois realisees les etudes sur la tarification de 
l’eau, on devrait etudier les rapports entre l’utilisation de 
l’eau par classe d’utiJisateurs finals et les prix de l’eau. 
Les etudes 'indiqueraien't l"efficaci'te relative de la varia- 
tiondes baremes de tarification pour limiter l’utilisation 
municipale de l’eau. Par ailleurs, il importe que les 
elasticites par rapport aux prix soient calculees a l’egard 
d’un vaste eventail d’utilisations de l’eau. Les resultats 
des etudes pourraient servir a la conception de tarifs 
efficaces, a la prevision de la demande et a la planifica- 
tion de la modernisation ou de |’expansion dye 
l"'infrast’ru'cture». 

' 

-
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Apres avoir cerne les rapports de la demande 
d’eau, on devra realiser d’importantes recherches sur 
la fixation de tarifs économiquement efficaces.Le guide 
de tanfication de l’eau de l’AWWA est un exemple des 
resultats de pareille demarche, mais il netemoigne plus 
de la meilleure information dont on dispose sur la tari- 
fication des services publics et il doit etre mis a jour et 
adapté au Canada. Le recouvrement integral des 
cofits, les tarifs de pointe et les redevances de
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surconsommation sont des sujets importants ~ sur 
lesquels un tel guide doit porter. 

ll y a aussi plusieurs possibilités de recherche 
socio-économique surle secteur industriel. Les récents 
travaux de Renzetti (1987) confirment Ies résultats de 
recherches antérieures selon lesquels l’utilisation in-' 

dustrielle de I’eau varie selon le prix. Il est possible de 
tracer des courbes de la demande d’eau icndustrielle, ce 
qui suppose que Ie prix de I’eau est une importante 
variable, du point de vue des politiques, influengant 
l’uti|isation de I’eau. Ces courbes devraient étre éta_b|_ies 
a l’égard de différents groupes d’i_ndustries et de 
différentes régions, et ce en fonction de l’évolu’tion avec 
le temps. C’est ainsi qu’on pourra calculer Ies élasticités 
de la demande par rapport au prix pour un vaste éventail 
d’utiIisations. Les calcu_ls devraient étre effectués tous 
les cinq ans, aprés chaque miseé jour du relevé federal. 
de |'uti|isation industrielle de I’eau. Les études permet- 
tront de prévoir‘ avec plus d’exa_ctitude Ia demande 
d’eau industrielle. 

Les problémes de qualité de I’eau que pose 
I’industrie doivent étre abordés dans l’optique de la 
gestion de la demande afin de contrebalancer dans une 
certaine mesure l’optique acfuelle de normalisation et 
de réglementation. II faudrait plus précisément étudier 
de faqon concluante Ia faisabilité de la tarification de 
l’utiIisation ou de'l’imposition de redevances sur les 
effluents. Le scepticisme dont ces mesures font I’objet 
dans la plupartdes milieux de gestion de I’eau doit étre 
contré. L’imposition d’un tarif realiste a l’utilisation de 
l’environnement en tant que lieu de déversement de 
déchets est une des clés du succés des efforts futurs 
de lutte contre la dépollution. 

Les ressources en eau sont de propriété publique 
au Canada. En théorie, Ie public devrait jouir d’une 
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partie de la rente économique associée a leur 
disponibilité. Les gouvernements recouvrent une partie 
de cette rente en imposant des redevances et des taxes 
sur d’a‘utres ressources de propriété publique, telles 
que Ie pétrole. Dans le domaine de I’eau, il existe un 
certain lien entre" le recouvrement de la rente 
économique et Ies prix des permis nominaux délivrés 
par les provinces. Toutefois, il ya lieu d’examiner Ies 
prix des permis dans Ie contexte de la rente inhérente 
a |’utilisation de l’e'au. Cela pou_rrait permettre non 
seulement d’obtenir des recettes a consacrer aux 
travaux relatifs a I’eau, mais aussi de rationaliser Ia 
demande d’eau. 

Comme nous l'avons déja mentionné, Giles (1986) 
a indiqué que les industriels ont Ies risques en aversion, 
car ils préferent mener leurs affaires dans un milieu de 
politiques prévisibles. ll en a déduit que le simple fait 
d’étabIir des mécan_ismes permettant d'imposer des 
redevances sur les déversements d'effluents'a‘i un 
certai‘n moment futur (p. ex., dans10 ans) pousserait 
I’industrie privée 2‘: prendre des mesures pour 
minimiser Ies redevances qu'elle serait appelée é 
verser. ll y a lieu de vérifier cette h’y'pothése car, si 
elle _est bien fondée, une ‘intervention minimale en’ 

' matiére dre politiques donnerait lieu é |’adoption 
d’un comportement favorable 5 l’environnement. 

La nature des liens entre Putilisation de I’eau et le 
changement technologique a été indiquée a_u chapl- 
tre 4. On peut en déduire que c’est notamment parce 
que les prix de I’eau sont faibles que la technologie du 
domaine de I’eau est sous-développée. Les rapports 
entre l’utilisation de I’eau, Ies politiques de tarification et 
le changement tech nologique méritent d’ét_re é_t_ud_iés de 
fagon plus approfondie, en vue de l’amélioration de la 
qualité de la prévision de la demande d’eau.



CHAPITRE 10 

Evaluation des mesures de pointe de la gestion de la 
demande d’eau au Canada 

La ge_stion de la demande d’eau en est a ses 
premiers pas au Canada. Vu la forte tradition de 
manipulation de l’offre d’eau afin de répondre a des 
«besoins» pergus, Ies gestionnaires canadiens de I’eau 
n’ont. commence que dernierement a reconnaitre que 
l’utilisation de I’eau est une demande qui peut etre 
i_nfluencee par les politiques de tarification. lls en ont pris 
conscience apres s’etre rendu compte que les ressour- 
ces en eau, meme dans un pays censement riche en 
eau, se raréfiaient. L_a compression des depenses publi- 
ques, le souci de tirer le mei_|leur parti possible des 
ressources dont on dispose et le regain d’interet a 
l’egard du maintien et de l’amelioration de la qualité de 
l’environnement temoignent d’une prise de conscience 
generale de ce fait. La gestion de la demande d’eau 
presente d’utiles instruments et techniques permettant 
de dissiper les cralntes, et devrait etre consideree 
comme une stratégie d’ame|ioration, et non de 
remplacement, des méthodes actuelles de gestion de — 

I’eau. 
Comme son nom l’impliq'ue, la gestion de la 

demande d’eau est etroitement liee aux 
caracteristiques socio-économiques de l’utilisation de 
l’ea_u, etparticulierement a des pratiques judicieuses de 
tarification de I’eau. Le point de v'ue exprime dans le 
present document est que |’adoption de pratiques 
réalistes de tarification de I’eau est une condition indis- 
pensable a la gestion de la demande d’eau. Bien des 
mesures peuvent etre prises pour réduire la demande 
d’eau sans modifier de facon appreciable la nature des 
activités sociales et economiques actuelles. Comme 
l’expénence l’a montre, ces mesures ne seront pas 
prises sans I’encouragement economique qui découle 
de pratiques de tarification temoignant de la valeur des 
ressources eh eau_. E_n general, Ie recours a u‘netarifica- 
tion réaliste de I’eau, fondee sur le recouvrement 
integral des coats et des principes economiques tels 
que la tarification des couts marginaux, est le meilleur 
moyen de s’assurer que des regimes de stimulan_ts 
financiers efficaces soient etablis. 

Dans Ie present document, nous avons indique un 
vaste eventail" de techniques permettant d’implan'ter la 
gestion de la demande d’eau dans trois grands secteurs 
economiques, soit Ies municipalites, l’industrie privee et 
l’agriculture. Les techniques economiques sontfondees 
sur les resultats de recherches i_nd_iquant que la 

demande est inversement proportionnelle au prix. Les 
techniques relatives aux structures et aux modes 
d’uti|isation sont. axées sur la modification de 
l’equipement d’utilisation de I’eau, l’adoption d’equipe- 
merits nouveaux ou le changement des pratiques 
d’utilisation. Les techniques socio-p_olitiques sont 
destinees a poser la base de la mise en oeuvre d’une 
gestion efficace de la demande. Toutefois, comme nous 
l’avons deja i_ndique, l’effet de toute technique depend 
de l’etablissement d’une judicieuse tarification de l’eau_. 

La gestion de la demande d’eau est une vaste 
gamgme de strategies de gestion qui peuvent influencer 
tant la qualite que la quantite de I’eau. Sesv 
repercussions quantitatives sont inherentes a la 

definition de la stratégie globale qui figure au debut du 
present document. _Neanmoins, celui-ci porte 
egalement sur la pollution de I’eau en tant que probleme 
fondamental ayant trait a la demande, car la demande 
d'abs‘orption et de decomposition des dechets par I’eau 
depasse la capacite d’assimilation (offre) de celle-ci. 
Pour equ_i|ibrer a peu pres cette offre et cette demande, 
il faut- mettre efficacement en pratique des strategies 
axees sur la demande. 

L’etab|issement d’une stratégie nationale de ges- 
tion de la demande est une entreprise complexe. Dans 
Ie present document sont proposes un grand nombre 
d’elements de pareille stratégie, qui varient de la refonte 
des baremes tarifaires a des programmes de sen- 
sibilisation. Certains de ces elements ont un caractere 
general, parce qu’ils s’appliquent a tous les secteurs de‘ 
l’economie, alors que d'autr'es sont propres a un sec- 
teu_r. Tout programme national de gestion de la 

demande doit etre appuye sur un prog'ramme.de recher- 
che ayant une ponee raisonnablement vaste. Le 
programme propose comprendrait des etudes sur Ies 
ressources en eau a caracteretant social que physique. 

_La realisation d’un programmeefficace de gestion 
de la dema_nde d’eau aurait bien des effets positifs. La 
reduction, profitable a la societe, de |’uti|isation ou de la 
consommation de I’eau permettrait d’utiliser les res- 
sources dont on dispose de fagon plus efficace, ce qu_i 
donnerait lieu a une nette augmentation du bien-etre de 
la societe. Les ressources disponibles serviraient a un 
plus grand nombre d’utilisations eta des fins ayant plus 
de valeur. D’autre part, il se peut que certaines utilisa- 
tions de I’eau cessent parce qu’elles ne seraient plus
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économisques.» Grace a la gestion de la demande d’eau, 
les investissements publics pourraient servir a un plus 
grand nombre d’utiIisations, 3 la fois dans le domaine 
de |’eau et dans des domaines qui n’ont rien é voir avec 
ceiui-ci. L’accélération du changement technologique 
est un des plus importants effets d’entraTnement 
qu’aurait Ia stratégie, bien qu’on ne l’a_it pas encore 
reconnu, c‘a_r certa_i_nes entreprises profiteraient des 
régimes de stimulants révisés. En somme, la gestion de 
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la demande au Canada est une stratégie sous- 
développée de gestion des ressources en _eauo. 
Toutefois, les conditions actuelles _et celies qu’on 
prévoit pour |’avenir immédiat imposeront une augmen- 
tation de la reconnaissancede cette stratégie. On peut 
tirer l’uti|ité maximaie de la gestion de la demande en la 
jumelant aux méthodes axées sur l’offre,_ afin d’élargir 
I’éventail des solutions pouir Iesquelles les gestion- 
naires de l'eau peuvent opter.
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