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RESUME

La pr6sente 6tude a pour but d’dtudier rapparition du concept du ddveloppement durable au Canada et 
de faire succinctement le rapport entre le ddveloppement durable et le logement, Turbanisme et la 
Socidtd canadienne d’hypothfeques et de logement (SCHL). Le document comporte deux sections; la 
premiere passe en revue certains des grands dvdnements historiques qui ont contribud k faire naitre le 
concept actuel de ddveloppement durable tandis que la seconde fait le lien entre le ddveloppement 
durable et la SCHL, expose les principaux ddfis qu’il pose k I’industrie du logement et traite des 
questions de fond et de mdthode entourant I’amdnagement d’agglomerations plus durables.

1.0 LES ORIGINES DU CONCEPT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

° La conscience environnementale a toujours connu des hauls et des bas, suivant 
dtroitement revolution des attitudes, des perceptions et des valeurs des cultures 
dominantes. En Amdrique du Nord, certaines indications portent k croire que ce sont 
des ddsdquilibres environnementaux causds par I’homme qui ont suscitd pour la 
premidre fois une attitude environnementalement responsable il y a quelque 10,000 
ans, k 1’dpoque ou de grandes vagues migratoires ont traversd le ddtroit de Bdring pour 
aniver aux riches terres qu’avaient laissdes derridre eux les glaciers de la demidre 
dpoque glaciaire. Cet environnement luxuriant a causd la premidre explosion 
ddmographique qu’ait connue I’Amdrique du Nord. Toutefois, une chasse irrdfldchie et 
d’autres interventions humaines ont fini par entrainer la diminution de nombreuses 
espdces. n en est rdsultd la perturbation de grands dcosystdmes et la ddcimation des 
populations indigdnes. On estime que 1’expdrience a contribud it faire naitre chez les 
peuples autochtones un rapport unique avec la terre, rapport qui se refldte dans leur 
culture, leurs connaissances, leurs pratiques et le soin qu’ils accordent k la protection 
de la terre vivante.

0 Avec I’arrivde des Europdens, k compter du XVe sidcle, le point de vue dcologique des 
autochtone a toutefois dtd graduellement obnubild sous le poids de la traite des 
fourrures, de la culture sur brfllis et de la rdvolution industrielle dont le ddveloppement 
ne tenait gudre compte de I’environnement. Cette insouciance de 1’environnement 
marquait le ddbut de ce qu’Aldo Leopold devait appeler plus tard une «relation 
foncidre» strictement dconomique, comportant des privildges mais absolument aucune 
obligation.

La premidre rencontre intemationale k trailer des probldmes environnementaux relatifs 
k cette relation foncidre strictement dconomique, a dtd la Confdrence des Nations Unies 
sur I’environnement, tenue en 1972 k Stockholm (Sudde). A la fin de la confdrence, 
les ddldguds ont adoptd la «Ddclaration sur renvironnement» — 109 rdsolutions 
portant sur des mesures que devaient prendre k la fois les pays, les mddias et les 
citoyens. C’est Id I’origine d’organismes comme le Programme des Nations Unies 
pour 1’environnement (PNUE), la Stratdgie mondiale de la conservation, Ocean and 
Seans Action Plan, Earth Watch et le patrimoine mondial.

° Dans le sillage de la Confdrence de Stockholm, le juge Thomas R. Berger a prdsentd 
une rdaction tout k fait canadienne aux dilemmes de I’environnement et du 
ddveloppement dans le Rapport de I'enqudte sur le pipeline de la vallde du Mackenzie.
Malgrd les puissants intdrets dconomiques mobilisds par ce projet de pipeline, les 
Canadiens se sont dmus des rdpercussions pour I’environnement et les Autochtones.



Les valeurs humanitaires et Icologiques si gloquemment d^fendues par le Rapport 
Berger traduisaient assez exactement les valeurs de la grande majority des Canadiens 
envers le Nord.

° Autour des amides 80, la conscience enviionnementale a atteint un sommet partout au 
monde, car les effets du ddveloppement et la degradation environnementale qui 
I'accompagne atteignaient des proportions plandtaires. Selon un sondage rdalisd par 
Focus Canada en 1987, le public canadien accordait plus d’importance aux questions 
ehvironnementales qu’it I’dtat de rdconomie et au deficit federal. Un sondage Decima 
de 1989 a dgalement confinne qu’un nombre sans precedent de Canadiens estimaient 
que le dossier environnemental constituait le plus grave probldme pour le pays.

0 En reaction & ce consensus d’opinion, en 1987, la Commission mondiale sur
I’environnement et le developpement, presidde par la premidre ministre de Norvdge,
Gro Harlem Brundtland, a 6t6 presente le rapport Notre avenir & tous & rAssemblde 
generate des Nations Unies. Le ddbat sur ce rapport a about! & une resolution de 
I’ONU demandant aux gouvemements de tous les fitats membres de mettre au point 
des politiques, des programmes et des budgets & 1’appui du «developpement durable», 
terme par lequel on entend qu’il faut satisfaire les besoins d’aujourd’hui sans 
compromettre la possibilite pour les generations futures de satisfaire leurs propres 
besoins.

0 La ndcessite d’un developpement plus durable se degage d’aprds I’estimation des
Nations Unies selon laquelle la population du globe pourrait se stabiliser entre 8 et 14 
milliards au cours du stecte prochain, tandis que notre economic, actuellement de 13 
billions de dollars, pourrait quintupler ou ddcupler d’ici SO ans. Une bonne partie de 
cette croissance economique prdvue continuera de reposer sur I’extraction de matteres 
premieres des forets, des sols, des mers et des cours d’eau, et elte s’accompagnera de 
nouveltes formes de pollution, le monde continuant d’investir dans des maisons, des 
moyens de transport, des exploitations agricoles et des industries.

° En function des institutions existantes et de ce qui peut et doit se rdaliser aujourd’hui, 
la Commission a signate un certain nombre de mesures qu’il faut prendre pour orienter 
le ddveloppement dans des votes durables:

1) ddcloisonner et intdgrer la gestion des ressources;
2) ptevoir et prdvenir les probtemes d’environnement et de ddveloppement;
3) mettre au point des strategies nationales et infranationales de conservation pour rapprocher 
les ntecanismes de conservation et de developpement.

2.0 LES THEMES CL^S POUR LE LOGEMENT AU CANADA ET POUR LA SCHL

0 En sa qualite d’organisme de logement du gouvemement federal, s’occupant 
activement de recherche et de developpement en mattere de construction et de 
collectivites, la SCHL est bien placde pour promouvoir des collectivites plus durables 
au Canada. Ceci s’insere bien dans le cadre du rdle de premier plan que la SCHL a 
toujours joud pour 1’ameiioration des conditions de vie et de logement des Canadiens.
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Par exemple, par suite de la demande dnorme de logements apits la Seconde guerre 
mondiale, les politiques de logement de la Socidtd, s’appuyant sur les dispositions de 
la Loi nationale sur I’habitation de 1947 (LNH), ont permis un certain contrfile, bien 
ndcessaire, sur le lotissement et I’utilisation du sol. Les politiques h. 1’appui du marchd 
privd du logement, par exemple, comportaient non seulement des mesures de 
financement hypothdcaire, mais aussi I’dlaboration de nouvelles normes de construction 
et I’dtude de nouvelles technologies et de nouvelles ddmarches en mati&re de logement. 
Ces initiatives ont poussd tous les paliers de gouvemement h appliquer une 
rtsglementation efficace touchant le lotissement, le zonage et les normes 
d’amdnagement. D’autres politiques touchant I'dquitd et la justice sociale en mati&re 
de logement ont about! & l’61aboration de toute une gamme de programmes qui 
assurent une aide au logement pour les Canadiens n&essiteux.

Aujourd’hui, toutefois, il est de plus en plus manifeste que la politique du logement ne 
doit pas se rdsumer simplement h la foumiture d’un nombre suffisant de logements 
«ad£quats» aux Canadiens de toutes les categories de revenu. Si la SCHL a 6t6 un 
chef de file k cet dgard et compte demeurer au premier plan en mature de logements, 
elle doit maintenant donner plus d’importance au logements tel qu’il s’inscrit dans son 
environnement g£n£rale.

Ainsi, dans le cadre de son mandat en ce qui conceme I’ameiioration des conditions de 
logement et de vie, la SCHL exerce plusieurs activity touchant les liens entre nos 
maisons, nos collectivity et I’environnement. Ceci comprend des travaux de recherche 
sur: I’intensitd dnergdtique des matdriaux de construction, la conservation des eaux 
rdsidentielles, les thermopompes, les systfcmes dnerg&iques communautaires intdgrds, 
1’dtablissement des cotlts en fonction du cycle de vie, les schemes d’am6nagement des 
agglomdrations les plus favorables k I’environnement, et cette liste n’est pas 
exhaustive.

Vues comme une sdrie d’dtements qui aideront k promouvoir la mise au point de 
maisons et d’agglomerations plus durables pour 1’avenir, ces initiatives de recherche -- 
et ce ne sont pas les seules - contribuent grandement k ddfinir de fa?on prdliminaire 
pour le Canada et pour le monde entier, le principe de «ram£nagement 
d’agglomerations durables». Comme le montre le diagramme suivant realise dans le 
cadre de la participation de la Societe k «Globe 90», la SCHL estime que 
I’amenagement d’agglomerations durables sous-entend necessairement non seulement 
qu’il faut realiser des objectifs economiques et preserver I’integrite ecologique, mais 
aussi qu’il faut tenir compte de divers facteurs sociaux, notamment requite 
communautaire et la possibilite de reagir k revolution des facteurs demographiques et 
autres.
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POINT DE VUE SYSTEMIQUE SUR LES AGGLOMERATIONS DURABLES

° Si Ton congoit la maison comme un syst^me s’insurant dans le syst&me plus vaste que 
repr^sente I’agglomdration, le ddfi de la durability r6sidentielle prdsente deux volets.
Le premier consiste h mettre au point un logement plus favorable & I’environnement ou 
plus durable. Le second est de placer ce logement dans le contexte plus vaste de 
l’agglom6ration, dans le cadre d’un processus plus durable d’ufbanisme et 
d’amdnagement. Voici certains des principaux probiymes, concemant la maison ou 
I’ensemble de la collectivity, qui se posent pendant le cycle de vie d’un logement:

Problfemes Ites k la maison - stades de la construction, de 1’occupation et de la ^novation ou de
la dymolition:

Stade de la construction:

1) L’intensity yneredtiQue des matyriaux de construction: Par exemple, la maison typique 
d ossature de bois exige environ un tiers d’inergie brute de moins que les principales 
solutions de rechange, soit Yacier ou le biton. 2 3

2) Les terrains ndcessaires pour les ddchets de la construction rysidentielle: La 
construction d’un logement neufproduit en moyenne plus de 2,5 tonnes de dichets, et 
jusqu’d 10 % du bois d’oeuvre acheti pour la construction sont transformis en 
dichets.

Stade de I’occupation:

3) L’ynereie ddnensye pour ('exploitation des loeements existants: Les utilisations 
risidentielles rendent compte cY environ 20 % de la demande inergitique globale au 
Canada.
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4) L’eau douce nfoessaire pour les occupants (en grande partie fonction des appareils 
managers aui consomment de 1’eau et de I’arosage de la pelouse): L'utilisation 
municipale de l’eau, dont la composante risidentielle rend compte de plus de 63 %, 
connait me tendance gdnirale d. la hausse, passant de 3 157 millions de rri en 1972 d 
4 263 millions de m3 en 1981.

5) Le terrain n&essaire pour les ordures m&iagferes: Le Canadien moyen gtn&re environ 
1,7 kg de dichets par jour.

Stade de la renovation ou de la demolition:

6) Le terrain necessaire pour les dechets de renovation et de demolition: Une enqu&te 
rialisde en 1989 auprts de 100 entreprises licenciies de renovation a determine que 
sur 12 mois, plus de 8 000 articles reutilisables ont ete envoyes dans les decharges : 
711 eviers de cuisine, 455 baignoires, 570 rifrigerateurs, 3 777 portes interieures et 2 
611 portes exterieures. II y a des dizmnes de milliers d’ entreprises UcencUes de 
renovation au Canada et d’innombrables entreprises non officielles, qui ajoutent 
constamment d ces chiffres.

Problemes touchant les collectivites - stade de la planification:

1) Le terrain ndcessaire pour les lotissements rdsidentiels: Les schemes d’amenagement 
residentiel et les routes qu’ils necessitent consomment generalement plus de 50 % et 
20 %, respectivement, de la superficie totale de la ville moyenne.

2) L’utilisation des ressources et de renergie par I’infrastructure necessaire pour desservir 
les schemes predominants d’amenagement residentiel: Par exemple, une maison 
unifamiliale isoUe environ quatre fois plus d infrastructure lineraire par logement 
qu'un duplex.

3) L’&iergie necessaire pour le navettage: Soixante-dix sept pour cent des menages 
canadiens sont proprUtaires dune ou plusieurs automobiles, et 73 % des 
deplacements vers le travail sont faits en voiture.

4) La capacity du pare de logement de rdagir k revolution des facteurs ddmograohiques et 
des valeurs, et done h. revolution des exigences et des besoins en matl&re de logement: 
Par exemple, le groupe des 65 ans et plus connaitra une croissance importante entre 
1981 et 2001 (passant de 2,8 d 3,9 millions), et au sein de ce groupe, le pourcentage 
represente par la population des plus de 75 ans passer a de 36 % d 44 %.

5) La pollution des eaux de reception par la ddcharge des eaux us6es rdsidentielles 
(ddterminde dans une large mesure par la quality des installations de traitement des 
eaux usdes): Sans compter les systimes desuets et en deterioration partout au pays, en 
1985, quelque 8 millions de Canadiens habitaient toujours des municipalites qui ne 
traitaient pas encore les eaux usees.
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6) La pollution des eaux de reception par rgcoulement urbain (d&erminge dans vine large 
mesure par la superficie couverte par des surfaces impermgables et le traitement de 
rdcoulcment des eaux de pluie): Une itude rialisie en 1977 d Washington (D.C.) a 
conclu que la concentration des solides en suspension dans I’eau des rues de la ville 
itait 104 fois plus grande que l’effluent des usines secondaires de traitement des eaux 
usies; la concentration en plomb itait 1 025 fois plus ilevie.

° La mise en oeuvre de bon nombre des solutions connues k ces probl&mes exigera que 
le mdcanisme d’urbanisme soit assez global pour tenir compte de tous les problfemes et 
assez souple pour ^valuer les diverses solutions, et les compromis qu’elles comportent 
ndcessairement, en conformity avec Involution des attitudes, des perceptions et des 
valeurs.

0 Un tel mdchanisme rdexaminerait systfematiquement les r^glements sur 1’amynagement 
du territoire, car beaucoup ont vu dans ces r5glements la cause sous-jacente des modes 
d’amdnagement qui utilisent les ressources & grandes 6chelle et de la crise de 
I’abordability. Par exemple, dans les secteurs d6j<t arndnag^s, les rfeelements de 
zonaee. qui diff6rencient sur le plan spatial les diverses categories d’utilisation du sol, 
indiquant k quel usage est tesentee telle parcelle de terrain (et, le cas 6ch6ant, le type 
de construction, la hauteur, le rapport de superficie et I’emplacement sur le terrain), 
empfichent souvent de tealiser diverses options novatrices en mattere de logement, dont 
beaucoup pourraient accroitre I’abordabilite ou teduire les effets sur I’environnement 
naturel, ou les deux.

0 Peuvent dgalement faire I’objet de teformes les principes fondamentaux d’urbanisme 
habituellement utilises pour la conception des lotissements. A 1’heure actuelle, les 
urbanistes canadiens ont tout autant recours que leurs pteddcesseurs k des concepts 
comme les citls-jardins, le mouvement City Beautiful, la banlieue-jardin, 1’unite 
de quartier et enfin le Plan Radburn. Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, 
presque toutes les banlieues ntetropolitaines congues au Canada reposent dans une 
certaine mesure sur les principes Radbum. Ironic du sort, bien qu’on ait ainsi soulagd 
les probtemes de pollution locale et de ddctepitude urbaine, en dessinant et en 
construisant en masse ces banlieues jardins, on a contribud sans le savoir it cteer les 
probtemes environnementaux beaucoup plus poussds que nous connaissons aujourd’hui.

0 Pour tealiser les changements ndcessaires dans les domaines des normes
d’antenagement des terrains et des concepts d’urbanisme, il faut inclure k titre 
prioritaire les principes du dyveloppement durable dans le processus d’antenagement 
des agglomerations. Si les avocats, les architectes et les ingdnieurs ont jou6 un tele 
important dans la planification de I’environnement physique des agglomerations et 
continuent de le faire, les dcologistes et les environnementalistes devront maintenant 
participer plus activement & ce processus. C’est ce qui se produit effectivement depuis 
quelques amtees; il en est tesulte la mise au point d’outils de planification nouveaux, 
beaucoup plus axes sur recosysteme, comme revaluation des impacts, n faudra que 
tous les paliers de gouvemement veillent k ce que cet outil de planification, et d’autres 
semblables, fassent vraiment partie de tous les aspects du processus de planification 
des collectivites.
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INTRODUCTION

La conscience environnementale a fait beaucoup de chemin au Canada. II y a cent ans, les principaux 
buts environnementaux dtaient de protdger certains secteurs sous forme de pares nationaux et de 
sanctuaires de la faune contre les ravages de 1’industrialisation. Au cours des anndes 60 et 70, les 
environnementalistes se sont surtout intdressds aux ddchets provenant des chemindes et des 6gouts, 
faisant des pressions pour obtenir de plus vastes installations de traitement des ddchets et des 
r6glement;s r6gissant la somme de pollution produite. Demifcrement, la persistance de la ddtdrioration 
de I’envifonnement plandtaire a amend les environnementalistes modemes h s’intdresser & une sedne 
plus vaste que leur entourage immddiat De plus en plus, on rejette les solutions de rdaction des 
ddeennies antdrieures, prdfdrant intdgrer les facteurs dconomiques et environnementaux dans le cadre 
du «ddveloppement durables, concept ddfini en 1987 par la Commission mondiale sur I’environnement 
et le ddveloppement (CMED), dans une publication intitulde Notre avenir h tous, mieux connue sous le 
nom de rapport Brundtland.

OBJET

La prdsente dtude a pour but d’dtudier I’apparition du concept du ddveloppement durable au Canada et 
de faire suscinctement le rapport entre le ddveloppement durable et le logement, I’urbanisme et la 
Socidtd canadienne d’hypothdques et de logement (SCHL).

CADRE DE L’ETUDE

Le document comporte deux sections. La premidre passe en revue certains des grands dvdnements 
historiques qui ont contribud & faire naftre le concept actuel de ddveloppement durable. Aprds avoir 
examind I’dthique environnementale prdhistorique et celle des origines de I’Amdrique du Nord, nous 
traitons de certains prdcurseurs contemporains du concept de ddveloppement durabale. Puis nous 
prdsentons la demidre interpolation du ddveloppement durable en passant en revue les points saillants 
du rapport Brundtland.

La seconde section dtablit le lien entre le ddveloppement durable et la SCHL, exposant comment la 
Socidtd comprend le progrds de la durabilitd communautaire et le rfile qu’elle pourrait jouer h cet 
dgard. Puis nous passons en revue les ddfis sociaux, dconomiques et environnementaux auxquels fait 
face I’industrie du logement, en nous arrdtant surtout k la menace que pose le rdchauffement de la 
plandte. Enfin, nous traitons des questions de fond et de mdthode entourant I’amdnagement 
d’agglomdrations plus durables.

1.0 LES ORIGINES DU CONCEPT DU DDVELOPPEMENT DURABLE

1.1 La premidre dthique environnementale: les Autochtones nord-atndricains

L’dtude de 1’dvolution de I’dthique environnementale des Autochtones amdricains est directement 
pertinente pour 1’dtude actuelle du ddveloppement durable. Si nous comprenons 1’importance des 
premiers rapports entre I’homme et son environnement ainsi que les changements dcologiques qui en 
ont ddcould, nous pouvons replacer les changements rdeents dans un contexte plus vaste et distinguer 
les changements naturels de ceux qu’a provoquds I’homme. Cette dtude est done essentielle k la 
comprdhension de 1’dvolution plandtaire, car elle donne des exemples de sednarios historiques qui 
pourraient dtre analogues k des dvdnements future.



Certaines indications portent & croire que ce sont des ddsdquilibres environnementaux causds par 
rhomme qui ont suscitd pour la premidie fois une attitude environnementalement responsable en 
Amdrique du Nord il y a quelques 10 000 ans, k 1’dpoque oil de grandes vagues migratoires ont 
traversd le ddtroit de Bdring pour arriver aux riches terres qu’avaient laissdes derridre eux les glaciers 
de la demidre dpoque glaciaire1. Cet environnement luxuriant a causd la premidre explosion 
ddmographique qu’ait connue 1’Amdrique du Nord (croissance d’environ 3,4 % par annde). Toutefois, 
une chasse irrdfldchie et d’autres interventions humaines, telles le feu, ont fini par entrainer la 
diminution de nombreuses espdces. Les dtudes rdvdlent qu’au cours du pleistocdne, rhomme aurait pu 
satisfaire ses besoins de nourriture avec S % des animaux dont il a apparemment causd la mort2.

A mesure que diminuait le nombre des espdces en Amdrique du Nord ainsi que la population des 
espdces survivantes, les dcosystdmes de grandes rdgions ont dtd perturbds et les populations indigdnes 
ont dtd ddcimdes. On considdre que I’expdrience a contribud & faire nattre chez les peuples 
autochtones un rapport unique avec la terre, rapport qui se traduit dans leur culture, leurs 
connaissances, leurs pratiques et le soin qu’ils accordent k la protection de la terre vivante. En 1853, 
le chef Seattle de la nation Dwamish ddclarait dloquemment:

«[Traduction] Ce qui arrive k la terre arrive aux fils de la terre. L’homme n’a pas 
tissd la trame de la vie; il en est settlement un fil. Ce qu’il fait k la trame, il le fait & 
lui-mdme.»3

1.2 Les ddbuts de 1’Amdrique du Nord

L’histoire de la disparition des peuples indigdnes et de leur point de vue dcologique, ou si Ton prdfdre 
du ddveloppement d’une dthique nettement plus anthropocentrique, est bien connue. En Amdrique du 
Nord, Timplantation des colonies europdennes commence au XV' sidcle et le ddveloppement du 
commerce n’a laissd aux considdrations environnementales qu’une bien faible prioritd dans le 
processus ddcisionnel. La traite des fourrures, la culture sur brdlis et plus tard la rdvolution 
industrielle, nde du capitalisme et des progrds technologiques des XVIIP et XDC sidcles, se sont 
ddveloppdes sans gudre tenir compte de renvironnement. Des deux cdtds de I’Atlantique, quelques 
voix Isoldes ont plaidd pour la protection environnementale. Toutefois, il dtait usuel de ne pas tenir 
compte des premiers avertissements des scientifiques, par exemple le livre de 600 pages de R.A. Smith 
sur les pluies acides, publid en Angleterre en 1872, puis ddveloppd par le Canadien E. Gorham. Cette 
insousciance de I’environnement marquait le ddbut de ce qu’Aldo Leopold devait appeler plus tard une 
relation foncidre strictement dconomique, comportant des privildges mais absolument aucune 
obligation.

1.3 Les nrdcurseurs contemnorains du ddveloppement durable: les anndes 60 & 70

Depuis trois ddcennies, la preuve que dans certaines rdgions la qualitd et la productivitd de 
1’environnement avaient dtd ddgraddes et 1’dtaient encore, a portd k craindre que nous n’allions trop 
loin dans notre utilisation de renvironnement. De cette crainte est nd le ddsir de connaissances plus 
sfires et de mesures correctives.
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1.3.1 Sensibilisation aux probl&mes environnementaux

Au cours des anndes 60 et 70, plusieurs ouvrages classiques, comme Printemps silencieux (1964) de 
Rachel Carson et Small is Beautiful (1973) de E.F. Schumacher, ont accru la conscientisation et la 
comprehension environnementales et sensibilisd les populations k la halite de la degradation 
environnementale k grande echelle partout sur la planfcte. En 1972, la publication de Halte k la 
croissance du Club de Rome a presente la conclusion surprenante que nous allions manquer de 
ressourcep non renouvelables. Le rapport a suscite une conscience environnementale et des mesures 
concretes! mais il a egalement contribue k accroftre la polarisation des interets environnementaux et 
economiques.

Ces ouvrages et bien d’autres, les mouvements environnementaux qu’ils ont suscites ainsi que la 
proliferation des organismes non gouvemementaux pour I’environnement (ONGE), ont abouti k la 
creation d’organismes et ministeres gouvemementaux charges de la protection de I’environnement et 
continuent d’en legitimer 1’existence. Au Canada, un ministere de 1’environnement etait pratiquement 
inoui' il y a seulement 20 ans. Depuis lore, on a applique au Canada et partout dans le monde des 
centaines de politiques, de programmes et de textes legislates visant la protection de I’environnement. 
Toutefois, on n’a gu£re realise de progr£s reels dans le domaine international. Comme le declarait 
1’honorable Tom McMillan, ancien ministre de I’Environnement du Canada :

«[Traduction] Les probiemes environnementaux du monde sont plus grands que la 
somme des probl£mes de chaque pays. Les Etats-nations ne peuvent plus y faire face 
separement. Il nous faut transcender les interets de chacun de nos Etats-nations en 
faveur d’un interet plus vaste — la survie de 1’espece humaine dans un monde 
menace.5»

1.3.2 La conference de Stockholm

La premiere rencontre intemationale traitant de ce ddfi global etait la Conference des Nations Unies 
sur 1’environnement qui a eu lieu k Stockholm (Suede) du 5 au 16 juin 1972. La conference de 
Stockholm etait la premiere conference intemationale k grande echelle sur 1’environnement. Pour la 
premiere fois, I’objectif primaire de la rencontre etait la sensibilisation. Depuis que Ton a donne la 
priorite absolue k 1’information et k sa diffusion, Maurice Strong du Canada, secretaire-general de la 
conference de Stockholm, a fait de nombreux voyages pour inviter tant les gouvemements que les 
organismes non gouvemementaux (ONG). Des milliere de representants des gouvemements, de la 
jeunesse, des ONG et des mddias s'y sont present6s. A la fin, les ddiegues ont adoptd la «Declaration 
sur renvironnement» -- 109 resolutions portant sur des mesures que devaient prendre a la fois les 
pays, les mddias et les citoyens, ainsi que des resolutions portant sur des dispositions institutionnelles 
et financiferes en vue de la cooperation. C’est 1& I’origine de la creation et de la croissance 
d’organismes comme le Programme des Nations Unies pour I’environnement (PNUE), la Strategic 
mondiale de la conservation, Ocean and Seas Action Plan, Earth Watch et le Patrimoine mondial. La 
conference de Stockholm est done devenue synonyme de la participation de la base, de la 
sensibilisation des medias et du public k la realite des dangers environnementaux et de la fondation 
d’une sdrie d’organisations et de rencontres axdes sur I’environnement et le developpement.
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1.3.3 Le Rapport de I’enqufite sur le pipeline de la valine du Mackenzie

Dans le sillage de la confdrence de Stockholm, le juge Thomas R. Berger a pidsentd une reaction tout 
& fait canadienne aux dilemmes de I’environnement et du ddveloppement dans le Rapport de renau8te 
sur le pipeline de la vallde du Mackenzie. La publication du rapport Berger en 1976 et la reaction qui 
l’a suivie ont dtabli le prgcddent que le ddveloppement dconomique du Nord canadien ne se ferait pas 
de la m£me fagon que celui du Sud. Le rapport, qui traduit clairement la sensibilisation k 
I’enviroruiement et aux probl&mes sociaux du Nord, enchdsse dgalement le principe que le 
ddveloppement dconomique peut 6tre fteind par un vdto environnemental6. En demi6re analyse, le 
rapport Berger 6tait novateur k plusieurs dgards et a dtabli de nouvelles normes de participation du 
public. Selon le juge Thomas Berger :

«[Traduction] Q existe un mythe selon lequel il est possible d’imposer des modalitds 
qui protdgeront I’environnement, quelle que soit la taille du projet propose. On pose 
I’hypoth&se que lorsqu’on aura fait un nombre suffisant d’dtudes et de rapports, tout 
sera parfait. C’est une hypothfese qui implique le choix que nous avons I’intention de 
faire. C’est une hypothfese qui ne tient pas dans le Nord.»7

Pour beaucoup, les pipelines de I’Arctique sont devenus le symbole de ce qui n’allait pas dans notre 
socidtd, grande consommatrice d’dnergie et axde sur la croissance. Le projet de pipeline avail mobilise 
de puissants intdrgts dconomiques, y compris des pdtroli&res multinationales, des banques, des acidries 
et des compagnies de gaz nord-amdricaines. Cependant, en ddpit de rdnorme campagne de relations 
publiques montde par les demandeurs, les Canadiens se sont dmus des probldmes de I’environnement 
et des Autochtones8. Q s’est avdrd que les valeurs humanitaires et dcologiques si dloquemment 
ddfendues par le rapport Berger traduisaient assez exactement les valeurs de la grande majoritd des 
Canadiens envers le Nord. Malheureusement, dans les parties densdment peupldes du pays, il n’existe 
aucun consensus semblable susceptible d’aider k ddfinir les critdres des compromis entre 
I’environnement et I’dconomie. Les questions sont loin d’dtre aussi tranchdes que celles du pipeline 
par rapport k la nature vierge du Nord-Ouest canadien, et c’est pourquoi le ddfi du ddveloppement 
durable dans le Sud densdment peupld s’avdrera sflrement beaucoup plus complexe.

1.3.4 Les anndes 70: Rapport d’dtape

Si la ddcennie qui a suivi la conference de Stockholm a dtd tdmoin d’une proliferation d’attitudes et de 
mesures favorables k I’environnement partout dans le monde industrialisd, il est probable que ce sont 
les «crises» de 1’dnergie, provoqudes par 1’OPEP en 1973 et 1979, qui ont donnd 1’dlan k de 
nombreuses «socidtds de conservation» temporaires qui se sont constitudes au cours de cette pdriode. 
Les attitudes de conservation ont produit certains avantages tangibles pour I’environnement, mdme s’il 
s’agissait souvent de ddrivatifs de motifs moins gdndreux (par exemple, on s’accorde gdndralement k 
dire qu’avant la rdcente chute du prix du pdtrole, le taux annuel de 2 % de croissance de I’efficacitd 
dnergdtique et dans certains pays industrialisds dtait surtout le produit de la hausse des prix de 
1’dnergie, particulidrement du pdtrole).

En outre, malgrd les efforts que nous avons fails dans les anndes 70 pour conserver 1’essence en raison 
des pdnuries pergues, la recherche actuelle sur les effets nombreux et cumulatifs de la ddgradation 
continue de I’environnement tdmoigne de 1’importance de I’irresponsabilitd environnementale qui a 
persistd tout au long des anndes 60 et 70. Au cours des anndes 70, deux fois plus de personnes ont 
souffert chaque annde de ddsastres dits «naturels» que durant les anndes 60. Les catastrophes les plus
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directement lides & une mauvaise gestion de I’environnement et du ddveloppement -- les sdcheresses et 
les inondations -- ont touche le plus grand nombre de gens et pr&entent 1’augmentation la plus 
accusde du nombre de personnes en cause. Quelque 18,5 millions de personnes ont souffert de la 
famine chaque annde dans les anndes 60 et 24,4 millions dans les anndes 70; il y a eu 5,2 millions de 
victimes d’inondations chaque ann£e dans les ann6es 60, en comparaison de 15,4 millions dans les 
ann6es 709.

1.4 Les ann6es 80: D6veloppement d’une conscience environnementale plan&aire

Dans les anndes 80, la conscience environnementale a atteint un sommet partout au monde, car les 
effets du ddveloppement et la degradation environnementale qui I’accompagne atteignaient des 
proportions plandtaires. Au debut du siecle, ni la demographic ni la technologic n’avait le pouvoir de 
modifier de fagon radicale les systfemes planetaires. A I’approche de la fin du siecle, renorme 
croissance de la population humaine et les activites des hommes ont maintenant ce pouvoir, et il se 
produit des changements majeurs et imprevus dans 1’atmosphere, les sols, les eaux, chez les plantes et 
les animaux et dans les rapports entre tous ces elements.

Il existe des tendances environnementales qui menacent de modifier de fagon radicale la planete et 
mettent en danger la vie de nombreuses especes qui 1’habitent, y compris 1’espece humaine. Chaque 
annee, six millions d’hectares de terres sdches productives se transforment en deserts sans valeur, en 
trois decennies, cette superficie correspondrait en gros & celle de 1’Arabie saoudite10. Chaque annee, 
on detruit plus de 11 millions d’hectares de forSts ce qui, en trois decennies, equivaudrait & peu pres & 
la superficie de 1’Inde11. Une bonne partie de ces forfits sont converties en terres agricoles sans grande 
valeur, incapables de faire vivre les cultivateurs qui s’y etablissent. En outre, I’industrie et 
1’agriculture introduisent des substances toxiques dans la chaihe alimentaire humaine et dans les 
nappes aquiferes souterraines impossibles k nettoyer.

En Europe et en Amdrique du Nord, les precipitations acides font mourir les fordts et les lacs et 
endommagent le patrimoine artistique et architectural des nations. Elies pourraient avoir acidifid des 
dizaines de milliers de lacs et de vastes dtendues de sol, sans espoir raisonnable de rdgdndration. 
Partout au monde, les activitds humaines, notamment la deforestation et la combustion des carburants 
fossiles, libdrent dans ratmosphdre les gaz de I’effet de serre, qui entrainent le rdchauffement graduel 
de la plandte. Au ddbut du sidcle prochain, 1’effet de serre pourrait accroitre suffisamment les 
tempdratures planetaires moyennes pour perturber les economies nationales. Les zones de production 
agricole se ddplaceront vraisemblablement. Le volume et le debit des lacs et des rividres pourrait 6tre 
rdduit. La navigation, la foresterie, les loisirs et la pdche seront touches tandis que le niveau de la mer 
menacera de plus en plus les villes cOtidres d’inondations. D’autres gaz industriels menacent 
d’affaiblir la couche protectrice d’ozone k tel point que le nombre des cancers humains et animaux 
augmenterait considdrablement et que la chahie alimentaire des oceans serait perturbee.

Demidrement, ces tendances ont suscitd des preoccupations accmes pour les questions 
environnementales. Selon un sondage Focus Canada realise en 1987, le public canadien accordait plus 
d’importance aux questions environnementales qu’& 1’etat de I’economie et au deficit federal. Un 
sondage Decima de 1989 a egalement confirme qu’un nombre sans precedent de Canadiens estimaient 
que le dossier environnemental constituait le plus grave probldme pour le pays. D’autres sondages ont 
rdveie en gros le m6me deplacement des attitudes partout dans le monde industrialise.
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1.4.1 La conference sur la strategic mondiale de la conservation

Les sondages mentionnes ci-dessus, de rndme que les activitds des ONGE, ont contribud & former de 
nouvelles attitudes politiques et k maintenir I’environnement & 1’ordre du jour national. Par exemple, 
en 1986, au cours de la Semaine de I’environnement du Canada, la Conference sur la strategic 
mondiale de la conservation, tenue k Ottawa, s’est penchde sur le mdcanisme duplication de la 
Stratdgie mondiale de la conservation (SMC). Organise et redige par Robert Prescott-Alien, ce plan a 
dtd adopte par I’Union intemationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) et 
endossd {tar le Canada en 1981. La conference, k laquelle assistaient plus de 300 ddcideurs et 
professiormels du ddveloppement et de la planifrcation, de la conservation et de la gestion 
environnementale, de tous les pays du monde, s’est penchde pendant une semaine sur les strategies et 
les programmes susceptibles de promouvoir un ddveloppement dconomique durable des ressources 
renouvelables. Le principe que le ddveloppement durable est un processus entidrement en harmonie 
avec la nature et le rejet de la sdparation qu’on faisait antdrieurement entre rhomme et la nature, 
reprdsentent un progrds par rapport k la premidre Stratdgie mondiale de la conservation, selon laquelle 
la conservation de la nature et la protection de la biosphdre sont d’une importance craciale, mais 
doivent se faire tout en rdpondant aux besoins de la population (aucun lien n'dtant sous-entendu entre 
les deux).

La confdrence s’est terminde sur une note optimiste. Pour la premidre fois au cours des 40 ans 
d’existence des Nations Unies, il y avail un accord quasi-unanime sur le principe que les pays du 
monde entier doivent s’unir pour combattre la pauvretd et la guerre. En fait, on a dit que la pauvretd, 
et les guerres qu’elle engendre, constituaient la plus grave menace pour 1'environnement mondial - 
rdsolution qui rappelle le discours prononcd it Stockholm en 1972 par Indira Gandhi, oh elle ddclarait 
que, par-dessus tout, «pollution dgale pauvretd».

1.4.2 La Troisidme confdrence biennale sur le destin de la terre

C’est dgalement en 1986 que se tenait k Ottawa la Troisidme confdrence biennale sur le destin de la 
terre, confdrence endossde par 225 organismes. II y avail ddjd eu deux confdrences sur le destiin de la 
terre, k New York (1982) et k Washington (1984). La confdrence comportait dix jours de rencontres, 
d’ateliers, de panels, de concerts et de presentations multi-mddia rdunissant de 600 k 800 personnes de 
plus de 100 pays pour discuter des questions plandtaires. Les ateliers et les rencontres officieuses 
visaient k formuler des recommandations et k rddiger des documents prdliminaires de position sur des 
probldmes trds divers. Les mouvements pour I’environnement, la paix et le ddveloppement se 
rdunissaient pour discuter des risques interrelids pour la terre et de la crdation de stratdgies intdgrdes 
pour y faire face. La confdrence a bdndficid de 1’apport d’organismes de niveau communautaire de 
mdme que de celui d’organismes nationaux.

1.4.3 Les anndes 80: Rapport d’dtape

Tout au long des anndes 80, les diffdrents intervenants et organismes du monde entier ont beaucoup 
discutd de 1’effet de 1’homme sur 1’environnement naturel, des limites de la toldrance et de la capacitd 
de rdgdndration de la terre et de la position ndcessairement subordonnde de 1’homme au sein de la 
nature. Un consensus gdndral d’une portde et d’une envergure sans prdcddent s’est ddgagd partout au 
monde, rdunissant tous les pays en vue d’une cause conumme. Ce consensus est reprdsentd par le 
terme «ddveloppement durables
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1.5 Le d6veloppement durable selon la definition de la CMED

En avril 1987, la Commission mondiale sur I’environnement et le ddveloppement (CMED), mieux 
connue sous le nom de Commission Brundtland, publiait son rapport intitule Notre avenir h tous et le 
prdsentait h, une stance pldni^re spdciale de I’Assemblde gdndrale des Nations Unies.

Les Canadiens peuvent s’enorgueillir de leur participation au rapport Brundtland. Non seulement le 
Canada a:t-il 6x6 un des principaux bailleurs de fonds de la CMED, mais une bonne partie de rapport 
intellectufel et de 1’activity en coulisse est attribuable h des Canadiens12. Le repr&entant canadien ^ la 
Commission, Maurice Strong, ainsi que le secr&aire-gdndral de la Commission, Jim Macneill, ont joud 
un rfile important dans la rdussite du rapport.

La crdation de la CMED par resolution de I’ONU en 1983 ddcoulait de la conviction qu’il est possible 
de construire un avenir plus prospdre, plus juste et plus stir, reposant sur des politiques et des pratiques 
durables tant dcologiquement qu’dconomiquement. En novembre 1987; le ddbat sur le rapport a abouti 
h une resolution de 1’ONU demandant aux gouvemements de tous les Etats membres de mettre au 
point des politiques, des programmes et des budgets k 1’appui du «developpement durables terme par 
lequel on entend qu’il faut satisfaire les besoins d’aujourd’hui sans compromettre la possibility pour les 
generations futures de satisfaire leurs propres besoins13. Le developpement durable suppose dgalement 
que le bien-gtre dconomique et la protection de I’environnement vont de pair et que 1’un ne peut se 
produire aux depens de 1’autre. Les grandes idees de Notre avenir k tous precisent ce principe. Sauf 
indication contraire, les fails, les chiffres et les tendances sont tires directement du rapport Brundtland.

1.5.1 Le mandat de la CMED

Reconnaissant que les quelques decennies h. venir sont essentielles pour la survie de la plan£te telle 
que nous la connaissons et que le temps est venu de rompre avec le passe, le mandat de la 
Commission Brundtland lui donnait trois grands objectifs :

1) reexaminer les questions critiques d’environnement et de developpement et 
formuler des propositions rdalistes & cet egard;
2) proposer de nouvelles formes de cooperation intemationale sur ces questions afin 
d’influencer les politiques et les evenements dans le sens des changements necessaires;
3) sensibiliser et pousser it Taction les particuliers, les organismes bendvoles, les 
entreprises, les instituts et les gouvemements14.

1.5.2 Les grandes idles du rapport Brundtland

Selon la CMED, les tensions actuellement imposees & la biosphere sont tout simplement insoutenables, 
tant dans les pays industrialisls que dans les pays en voie de developpement; c’est pourquoi tous les 
pays doivent irnggrer les facteurs environnementaux i la prise des decisions economiques. En 
reclamant un developpement 6conomique acceiere qui respecte Tenvironnement naturel comme fagon 
de rdpondre aux preoccupations ecologiques, particulierement dans le tiers monde, le rapport remet en 
question la theorie adoptee par le Club de Rome il y a pits de 20 ans dans Halte k la croissance.
Parnii les autres grands principes du rapport:

Le tiers monde: pauvretl leale pollution - Tout au long du rapport Brundtland, la CMED repgte que 
la pauvrete gendralisee constitue la principale menace pour Tenvironnement plandtaire. Depuis
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quelques dgcennies, il s’est pr^sentd dans le monde en voie de ddveloppement de graves dangers 
environnementaux, les campagnes dtant soumises & la piession d’un nombre croissant d’agriculteurs et 
de personnes ddpossdddes, la migration urbaine continuant h remplir les villes d’habitants, de 
bidonvilles, d’automobiles et d’usines. Dans de nombreuses regions du monde, la population croft & 
un rythme que ne sauraient soutenir les ressources disponibles, ^ un rythme qui ddpasse toute 
possibility raisonnable d’amdlioration en matifere de logement, de soins de santd, d’alimentation, de 
sycurity ou d ’approvisionnements ynergytiques.

■i

S’il faut de toute urgence freiner les taux extremes de croissance ddmograpbique, il ne s’agit pas 
uniquement d’un problfeme de nombre, mais de nombre par rapport aux ressources disponibles. Les 
pays en voie de dyveloppement doivent fonctionner dans un monde oil rdcart entre les pays riches et 
les pays pauvres se creuse constamment. Dans beaucoup de pays en voie de dyveloppement, 
Importation de ressources primaires rend compte d’environ la moitiy du produit national brut (et 
d’une part encore plus grande des gagne-pain et des emplois), le systfeme 6conomique national 
continue d’accroftre I’indgality au lieu de la diminuer et d’augmenter le nombre des pauvres et des 
affamds au lieu de le ryduire. En obligeant ces pays h surexploiter leur fragile base de ressources, et 
done h 1’ypuiser, cette indgality constitue le principal problbme environnemental de la plan6te en m6me 
temps que son principal probBme de dyveloppement

La crise rdeente en Alrique est peut-dtre le meilleur exemple, et le plus tragique, des fagons dont les 
facteurs dconomiques et 1’ycologie peuvent connaftre une interaction destructive et toumer & la 
catastrophe. Si les famines sont dyclenchdes par la sycheresse, leur cause vyritable se retrouve en 
partie dans les politiques nationales qui se sont occupdes trop peu et trop tard des besoins des petits 
exploitants agricoles et des dangers que prysente 1’augmentation rapide de la population. Les causes 
comprennent ygalement un systfeme dconomique plandtaire qui retire plus de ce continent en voie de 
dyveloppement qu’il ne lui apporte. Par example, souvent, les dettes qu’ils ne peuvent payer forcent 
les pays en voie de dyveloppement qui vivent de la vente de demdes & surutiliser leurs sols fragiles, 
entrafnant ainsi la dysertification de bonnes terres. En outre, les barridres commerciales des pays 
riches, et de beaucoup de pays en voie de dyveloppement, rendent difficile pour les pays en voie de 
dyveloppement d’obtenir un rendement raisonnable de la vente de leurs marchandises, ce qui accroft 
encore la pression sur les systfemes dcologiques.

Dans 1’ensemble du Tiers-Monde, le symptdme le plus visible des effets combinds de ces probl&mes et 
d’autres semblables est peut-dtre le ddclin des fordts tropicales de la plandte, un drame & divers points 
de vue, notamment aux plans dconomique et environnemental. En ce qui conceme ce dernier aspect, 
la diversity des espdees est ndeessaire au fonctionnement normal des ycosystdmes et de 1’ensemble de 
la biosph&re. Cependant, la destruction de la fordt tropicale humide en Amdrique latine et partout au 
monde contribue & la disparition d’esp&ces k un taux sans prdeydent sur la plandte. n y aurait peut- 
dtre lieu de se rappeler la legon des premiers Nord-Amyricains.

Sur le plan yconomique, le matyriel gdnytique des espdees sauvages contribue chaque annye des 
milliards de dollars k rdconomie mondiale sous la forme de variytys cultivables amyiiordes, de 
nouveaux mydicaments et de matidres premidres pour I’industrie. Le potentiel futur est dnorme, 
puisque sur 1’ensemble des organismes qui habitent la plandte, qui se chiffrent peut-dtre d 30 millions, 
nous en avons catalogud ou documentd moins de 2 %, soil moins de 600 0001S. Selon d’autres 
sources, le nombre d’espdees identifides serait plus prds de 1,4 million.16 Quoi qu’il en soit, ddtruire la 
fordt tropicale humide, e’est comme brQler une bibliothdque qui n’a pas encore dtd lue et dont la 
lecture occuperait 25 000 professionnels toute leur vie durant11.
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Le role du monde industrialist et la n£cessite de changements fondamentaux des attitudes, des 
perceptions et des valeurs - On ne prgvoit pas que les pressions 6cologiques ddcrites ci-dessus 
diminueront au cours des anndes h venir. Selon les projections de I’ONU, la population mondiale 
pourrait se stabiliser entre 8 et 14 milliards au cours du sifccle prochain, tandis que notre Economic, 
actuellement de 13 billions de dollars, pourrait quintupler ou ddcupler d’ici 50 ans. Une bonne partie 
de cette croissance dconomique prdvue continuera de reposer sur 1’extraction de matures premieres des 
forfits, des sols, des mers et des cours d’eau et elle s’accompagnera d’une technologie nouvelle assortie 
de risque? dlevds (c’est-^-dire de nouvelles formes de pollution). En somme, les chiffres r6fl6tent et 
laissent ehtrevoir des risques graves pour la biosphere it mesure que le monde continuera d’investir 
dans des maisons, des moyens de transport, des exploitations agricoles et des industries.

Le monde industrialist a un rflle critique it jouer pour veiller it ce que le dtveloppement se fasse d’une 
fagon plus durable. Selon le rapport Brundtland, il est notamment prioritaire de rtaffecter les 
ressources rares it autre chose qu’aux dtpenses militaires qui croissent constamment it I’tchelle 
planttaire (le total actuel est d’environ un billion de dollars par annte). En outre, les multinationales 
et les institutions de pret devront repenser leurs strategies d’investissement en vue de pratiques plus 
durables de dtveloppement, particulitrement dans le tiers monde, oh leur presence est le principal 
determinant du type de developpement.

Dans 1’ensemble, la Commission a indiqut un certain nombre de mesures qu’il faut prendre pour 
rtduire les risques pour la survie et pour orienter le developpement dans des voies durables:

1) decloisonner et inttgrer la gestion des ressources;
2) prevoir et prevenir les probltmes d’environnement et de developpement;
3) mettre au point des strategies nationales et infranationales de conservation pour rapprocher
les mecanismes de conservation et de developpement.

Ces recommandations sont formuiees en fonction des institutions existantes et de ce qui peut et doit se 
rdaliser aujourd’hui. Pour rdaliser les changements ndcessaires, la Commission a souligne qu’un suivi 
actif du rapport est imperatif.

2.0 LES THEMES CLES POUR LE LOGEMENT AU CANADA ET POUR LA SCHL

A propos de la reduction des tensions environnementales planetaires, le rapport Brundtland declare que 
ce fardeau n’incombe pas it un seul groupe de pays, mais que le monde entier doit reagir it ces 
probiemes. Le mot de Rend Dubos, «Penser globalement, agir localement,» est done particulierement 
h-propos it cet dgard. Agir localement dans un contexte plandtaire, e’est agir nationalement, et it cet 
dgard le Canada est relativement avaned. Par exemple :

Aprds la visite de la CMED au Canada, en 1986, le Conseil canadien des ministres de 
I’Environnement a erdd un Groupe de travail national sur I’environnement et 1’economic, charge de 
favoriser et de promouvoir un ddveloppement dconomique environnementalement sain. Une des 
principales recommandations du groupe de travail dtait que le gouvemement federal, les provinces et 
les territoires constituent chacun une table ronde multisectorielle pour rdunir les organisations 
existantes en vue de collaborer it rintdgration de I’environnement et de rdconomie. En avril 1990, le 
gouvemement federal ainsi que la totalitd des provinces et territoires avaient ddjh constitud leurs 
propres tables rondes.
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Le gouvemement du Canada a dgalement pr6par6 un plan d’action environnementale pour le pays sous 
le litre de Plan vert -- un cadre national global et un plan d’action pour dormer suite i 1’engagement 
du Canada envers le ddveloppement durable. Son objectif & long terme est de preserver notre 
environnement naturel pour les gdndrations k venir en freinant toute degradation future tout en 
reconstruisant notre base de ressources naturelles. Parmi les dispositions du Plan vert pour le secteur 
public, mentionnons la mise en oeuvre d’un code d’dthique environnementale, la mise au point d’un 
processus pour dvaluer les consequences environnementales des politiques proposees, i’ajout de la 
verification environnementale aux methodes nonnales de verification interne et la coordination avec les 
efforts de' communication du Plan vert k rechelle de 1’administration federate.

Toutes ces initiatives supposent une comprehension approfondie des rapports entre le developpement 
durable et les divers secteurs de reconomie. Puisque les institutions nationales actuelles sont toujours 
en grande partie cloisonnees au sein de grands secteurs (c’est-&-dire Itenergie, 1’agriculture, le 
logement), c’est k chacune de ces institutions qu’il incombe dtetudier les votes par tesquelles le 
concept du developpement durable peut s’appliquer k son domaine de competence et de s’y engager. 
Une bonne partie de Teffort canadien k cet egard a jusqu’ici porte surtout sur les industries primaires; 
cependant, il est absolument essenfiel que I’industrie canadienne du logement prenne conscience de 
Tapport qui peut £tre fait dans le cadre du secteur residentiel.

2.1 Le developpement durable et la SCHL

Etant domte rimportance du logement dans le contexte de 1’amelioration de la durabilite globale des 
villes canadiennes, la SCHL sera ndcessairement impliqude dans revolution vers des schemes plus 
durables de developpement. Le rapport Brunddand avait bien conscience du rdle de la SCHL (et 
d’autres organismes) & cet egard en raison du troisteme objectif du mandat de la Commission : 
accroitre le niveau de comprehension et d’engagement envers 1’action de la part des particuliers, des 
organismes bendvotes, des entreprises, des instituts et des gouvemements. En sa qualite de soctete 
d’Etat, la SCHL est en mesure d’influencer Pelaboration des politiques, des programmes et des 
budgets k 1’appui du developpement durable tant dans le secteur commercial que dans le secteur 
gouvememental. En outre, en sa qualite d’organisme de logement du gouvemement federal, 
s’occupant activement de recherche et de developpement en mattere de construction et de collectivites, 
la SCHL est bien placde pour promouvoir des collectivites plus durables au Canada.

2.1.1 Point de vue historique

La SCHL a toujours joud un rdle de premier plan pour 1’amelioration du logement et des conditions de 
vie au Canada, et elle continue de le faire. Par exemple, par suite de la demande enorme de logement 
apr&s la Seconde Guerre mondiale, les politiques de logement de la Soctete, s’appuyant sur les 
dispositions de la Loi nationale sur 1’habitation de 1947 (LNH), ont permis un certain contrdle, bien 
necessaire, sur le lotissement et 1’utilisation du sol. Les politiques k 1’appui du marche prive du 
logement, par exemple, comportaient non settlement des mesures de financement hypotitecaire, mais 
aussi 1’elaboration de nouvelles normes de construction et 1’etude de nouvelles technologies et de 
nouvelles demarches en mattere de logement. Ces initiatives ont pousse tous les paliers de 
gouvemement k appliquer une regtementation efficace touchant le lotissement, le zonage et les normes 
d’antenagement. D’autres politiques, touchant requite et la justice sociate en mattere de logement ont 
abouti k reiaboration de toute une gamme de programmes qui assurent une aide au logement des 
Canadiens ndcessiteux.
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II ne fait aucun doute que la SCHL a rdalisd de grands projets dans ces deux domaines depuis la 
guerre. Du point de vue de la «qualit6 de vie», on peut faire valoir que les initiatives de la Socidtd ont 
littdralement r6ussi k transformer la fagon dont vivent la majoritd des Canadiens. Aujourd’hui, 
toutefois, il est de plus en plus manifeste que la politique du logement ne doit pas se rdsumer 
simplement k la foumiture d’un nombre suffisant de logements «ad6quats» aux Canadiens de toutes les 
categories de revenu. Si la SCHL a 6t£ un chef de file k cet dgard et compte demeurer au premier 
plan en matifcre de logements, elle doit maintenant donner plus d’importance au logements tel qu’il 
s’inscrit dans I’environnement gendrale. En d’autres termes, le caractfere irndgre de I’environnement et 
du developpement am^ne le SCHL k tenire compte non settlement des elements de I’environnement 
physique et social qui sont touches par ses politiques et ses decisions, mais aussi des elements de 
I’environnement naturel qui sont egalement atteints.

2.1.2 Les activites lides k I’environnement

A la lumiere de cette nouvelle dimension environnementale, dans le cadre de son mandat en ce qui 
conceme I’ameiioration des conditions de logement et de vie, la SCHL se consacre k plusieurs activites 
touchant les liens entre nos maisons, nos collectivites et I’environnement. Par exemple, sur le plan 
international, la SCHL a travailie k mieux faire connaitre 1’urbanisme durable en participant k des 
organismes comme le Groupe des affaires urbaines de 1’Organisation pour la cooperation et le 
developpement economique (GAU/OCDE), le Comite de I’habitation, de la construction et de la 
planification de la Commission economique des Nations Unies pour I’Europe, le Centre des Nations 
Unies pour les etablissements humains (CNUEH) et la Conference des Nations Unies sur 
I’environnement et le developpement — Bresil 1992 (CNUED).

Sur le plan nationale, la SCHL a participe k toutes les etapes de la consultation sur le Plan vert du 
Canada, en vue de faire valoir la dimension communautaire des questions environnementales, 
particulierement les liens entre le logement, les conditions de vie et le developpement urbain d’une 
part et le ddveloppement durable d’autre part. De plus, la SCHL a 6t6 Tun des principaux 
organisateurs d’un atelier de I’lnstitut canadien des urbanistes, qui s’est penchd sur le rapport entre 
I’urbanisme et la durabilitd. La SCHL a de m6me foumi des fonds k 1’Institut urbain du Canada, au 
Comitd national de recherche sur I’habitation et k d’autres organismes pour des seminaires, des 
colloques et des publications portant sur les collectivites durables.

La Societe finance aussi «Abordabilite et choix toujours» (ACT), un programme national qui vise k 
repondre aux besoins de logement des collectivites, en assurant Tabordabilite, en maintenant la qualite 
et en augmentant le choix. Les motifs qui ont suscite la mise en place du programme ACT 
comprennent notamment: (i) des reglements de construction et d’amenagement du territoire desuets qui 
empechent souvent d’utiliser des methodes economiques d’amenagement des terrains, de planification 
des emplacements ainsi que certaines techniques de construction; (ii) des procedures d’approbation qui 
entrainent des deiais inutiles, augmentant les coflts; et (iii) des reglements de construction et 
d’amenagement des terrains qui interdisent souvent des demarches novatrices en matiere de logement, 
mgme si ces demarches refietent revolution que connaissent actuellement au Canada la composition et 
la taille des rndnages, ainsi que de leur mode de vie.

En general, le programme ACT vise k stimuler les approches novatrice aux volets social, economique 
et environnemental connexes de ces questions, soil un par un, soit en combinaison. Par exemple, on 
espgre que le programme ACT encouragera la reforme de la reglementation municipale, ce qui 
entrainera des modifications des rgglements de zonage, des normes de viabilisation et d’autres normes
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d’am6nagement des terrains qui entravent le processus de densification rdsidentielle, option 
d’amdnagement dont beaucoup estiment qu’elle coraporte des avantages environnementaux importants, 
en plus d’avantages sociaux et dconomiques.

Les recherches internes de la SCHL portant sur 1’environnement comportent une analyse des nombreux 
facteurs qui contribuent & la «qualit6 de vie», au sens large. Parmi les projets de recherche 
actuellement en cours ou a I’dtude, mentionnons: 1’intensity dnergdtique des matdriaux de construction, 
la conservation des eaux rdsidentielles, les thermopompes utilisant le sol comme source de chaleur, les 
syst&nes dnergdtiques communautaires intdgrds, I’dtablissement des coflts en fonction du cycle de vie, 
les schemes d’am6nagement communautaire les plus favorables ^ I’environnement, et cette liste n’est 
pas exhaustive. D’autres travaux portent sur les risques que comportent pour le logement le 
changement climatique, le radon et les terrains toxiques.

2.1.3 Comprendre 1’amenagement d’agglomerations durables

Au lieu de foumir un cadre clair ou un devis en vue de rdaliser des villes plus durables ou un 
processus plus durable d’urbanisme, ces initiatives de recherche et les activit£s connexes sont 
consid£rees comme tme sdrie d’dldments qui contribueront & r£aliser ramdnagement de maisons et 
collectivites plus durables pour I’avenir. En faisant valoir constamment les mfime dimensions 
essentielles des collectivites durable, les activites ont ddji contribue de fa§on importante it 1’apparition 
d’tm consensus general chez les chercheurs et les representants municipaux en ce qui a trait aux 
paramfctres des villes durables et aux crit£res permettants d’en evaluer la durabilite. Elies ont aussi 
permis de preciser considerablement, pour le Canada et m6me pour le monde, la definition initiale de 
la notion de «developpement de collectivites durables».

Comme le montre la figure 1, realisee par la SCHL dans le cadre de sa participation & «Globe 90"», la 
Societe estime que 1’amenagement d’agglomerations durables sous-entend necessairement non 
seulement qu’il faut realiser des objectifs economiques et preserver I’integrite ecologique, mais aussi 
qu’il faut tenir compte de divers facteurs sociaux, notamment requite communautaire et la possibilite 
de reagir k revolution des facteurs demographiques et autres. Sur le plan international, ce meddle 
ainsi que d’autres meddles semblables, a suscitd des definitions encore plus larges de la durabilite des 
collectivites, qui comprennent non seulement des considerations environnementales et economiques. 
mais aussi des variables sociales. culturelles et physiques (construites).

Cet eiargissement du sens de 1’urbanisme a une importance considerable, tant en raison de la 
dominance croissante des zones uibaines pour la repartition de la population mondiale que parce qu’au 
Canada, comme ailleurs, on parle d’ordinaire du developpement durable en fonction du rapport entre la 
croissance economique et 1’utilisation des ressources d’une part et de la conservation des ressources et 
de la protection de 1’environnement «naturel» d’autre part.18 On tend done k exclure k la fois la 
dimension «humaine» de 1’amenagement et 1’environnement «construit», bien que la majorite des 
Canadiens soient maintenant des citadins et que les villes soient le lieu de la plupart des activites 
sociales et Economiques (qui sont toutes deux intimement liEes au monde naturel).
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FIGURE 1
POINT DE VUE SYSTEMIOUE SUR LES COLLECTIVITES DURABLES

2.1.4 Des rdles pour Pavenir

Bien qu’on continue de comprendre assez mal le sens du d6veloppement durable dans le contexte 
communautaire global (en fait, on commence seulement k s’intdresser k 1’application du 
ddveloppement durable dans le contexte d’un syst6me urbain et rural intdgrd), ces trois volets par 
lesquels la SCHL aborde I’amdnagement d’agglomdrations plus durables reprennent en fait des iddes 
antdrieures en matidre d’urbanisme, plus globales et moins cloisonndes, qui seront ndcessaires pour 
rdaliser un ddveloppement plus durable k 1’avenir. Ces iddes sont venues au Canada par diverses 
sources, mais plus particulifcrement par les travaux de Thomas Adams, un des principaux promoteurs 
des iddes d’Ebenezer Howard et conseiller en urbanisme auprds de la Commission canadienne de la 
conservation (organisme consultatif cr66 par le gouvemement du Canada en 1909). Les travaux de la 
Commission portaient non seulement sur la conservation des ressources et le bon usage des terres 
agricoles, mais aussi sur I’urbanisme et I’hygidne publique. On y voyait des aspects distincts mais 
ndanmoins dtroitement lids du bien-dtre de la socidtd.

La conviction d’Adams, selon laquelle le bien-dtre physique du peuple est la ressource dont toutes les 
autres tirent leur valeur, explicitait le rapport entre le bien-dtre social, le logement, I’environnement et 
Turbanisme. Son intdrdt de ddpart pour le logement et 1’hygidne s’est dlargi pour comprendre 
rarrangement harmonieux des utilisations du sol, de larges artdres, la division des districts rdsidentiels 
selon la catdgorie de logement et la ndcessitd de pares publics, de terrains de jeu et d’espaces ouverts.19

De nos jours, la SCHL est le principal organisme fdddral k s’intdresser k ces questions de peuplement 
humain. On a mdme dit que, dtant le rejeton du sous-comitd du logement et de I’urbanisme du Comitd 
consultatif de restauration, la SCHL est devenue en un certain sens la reincarnation de la Commission 
de la conservation.20 Son mandat reposant solidement sur le logement, le ddfi ultime pour la SCHL 
sera d’dlaborer des politiques fonddes sur runitd globale qu’avaient perdue, il y a trois quarts de sifccle, 
nos prdddeesseurs de la Commission de la conservation.
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2.2 Les (tells de I’am&iagement d’agglomgrations durables

La grande extension de ramdnagement communautaire ou urbain durable a donnd lieu h de 
nombreuses d6finitions du concept en vue d’en faciliter I’application. Une de ces ddfinitions, 
rdcenunent pr6par6e pour le Conseil consultatif canadien de I’environnement est particuliferement 
pertinente pour la SCHL:

«[Traduction] On pourrait ddfinir le ddveloppement urbain durable comme un 
piocessus de modification de I’enviionnement construit qui favorise le d6veloppement 
dconomique tout en conservant les ressources et en favorisant la santd de I’individu, de 
la collectivity et de rdcosysteme (compte tenu du fait que pour ce qui est de la 
durability, comme k d’autres ygards, il est impossible de sdparer I’environnement 
urbain de la rygion dont il fait partie).21

Du point de vue de la planification de I’amynagement du tenitoire, ce «processus de modification de 
I’environnement construit» sous-entend la ryorganisation des fonctions pr6dominantes de nos villes ou 
de 1’utilisation des terrains, notamment: les espaces rysidentiels, les transports, les bureaux, les 
commerces, les institutions, les industries et les espaces ouverts. Cette dyfinition sous-entend qu’il est 
extr6mement important de ryyvaluer la viability & long terme de chacune de ces composantes de nos 
villes et d’entreprendre les modifications qui s’imposent.

La SCHL a un rfile essentiel k jouer dans ce processus, puisque le rapport non durable le plus dvident 
entre les utilisations du sol au Canada et les personnes qu’elles doivent desservir est reprysentd par nos 
arndnagements rysidentiels dtendus et la ddnendance au’ils entratnent envers les modes privys de 
transport, soit les automobiles. Comme on le fait souvent remarquer, 1’automobile particulidre et la 
maison unifamiliale Isolde ont ensemble crdd ce qui est peut-6tre le principal obstacle k Tarndnagement 
d’agglomdrations plus durables au Canada.22 Le ddfi, fondd sur des critdres sociaux, dconomiques et 
environnementaux, consiste surtout k rdduire la ddpendance envers la voiture particulidre et k order des 
rdsidences qui soient k la fois plus abordables (pour tous les groupes de revenu), plus efficaces (en ce 
qui touche I’utilisation de I’dnergie et des auties ressources naturelles) et qui tiennent mieux compte de 
Involution des exigences et des besoins de la socidtd (dvolution de la composition des mdnages).

2.2.1 Le ddfi du logement

Pour I’industrie du logement, ces ddfis gdndraux englobent des probldmes sociaux, dconomiques et 
environnementaux plus pidcis qui exigent des solutions immddiates et pratiques. Par exemple :

Sur le plan dconomioue. le logement est un secteur important et critique de rdconomie. Le total des 
ddpenses pour la construction rdsidentielle rend compte d’une part du produit intdrieur brut (PIB) qui 
s’dchelonne entre 4 et 7 % pendant raprds-guerre.23 On estime dgalement que les 27,8 milliards 
ddpensds pour la construction rdsidentielle en 1988 ont gdndrd 1,05 million d’anndes-personnes 
d’emplois, un peu moins de 320 000 de celles-ci directement dans I’industrie de la construction.24 
Ceci est significatif, puisque au coeur de nos probldmes environnementaux urbains se trouve notre 
systdme dconomique qui n’a pas encore tenu correctement compte des considdrations 
environnementales & long terme dans ses rapports coflts-avantages. L’Industrie du logement ne fait pas 
exception k cette rdgle gdndrale. Le principal ddfi pour les constructeurs sera done de veiller k ce que 
les amdnagements future fassent preuve d’une plus grande responsabilitd environnementale, sans en
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r&luire la comp6titivit6 et done la capacity de foumir des logements de taille et de quality suffisantes 
aux Canadiens de tons les groupes de revenu.

Sur le plan social, le logement est une composante critique qui influence globalement la santd, le 
bonheur et la prospdritd d’une population. Dans le pass6, le mauvais 6tat des logements canadiens et 
les repercussions sociales qui en ddcoulaient ont pouss6 la SCHL & travailler activement k favoriser la 
qualitd globale du logement au Canada. Comme nous 1’avons dit ci-dessus, ces initiatives ont 
litt£ralement transforme la fagon dont vivent la majorite des Canadiens. Aujourd’hui, au palier du 
logement individuel, les principaux defis sociaux seront pour I’industrie du logement de rdagir k 
revolution rapide des facteurs demographiques, notamment: le vieillissement de la population, la 
diminution de la taille des mdnages et un taux de croissance des mdnages qui ddpasse le taux de 
croissance de 1’ensemble de la population. L’industrie du logement doit dgalement tenir compte de 
revolution graduelle des attitudes, des perceptions et des valeurs de la societe. Par exemple, de nos 
jours, on choisit consciemment des situations oil 1’on peut jouir d’une meilleure «qualite de vie» au 
sens large du terme, qui comprend beaucoup plus que le revenu. En fait, 1’acces aux activites 
culturelles et recreatives, de bonnes institutions d’enseignement, un ensemble interessant de personnes 
presentant des antecedents culturels, professionnels et ethniques divers ainsi qu’un environnement de 
bonne qualite 1’emportent de plus en plus sur les autres facteurs.

Sur le plan ecologique. le logement a contribue pour une large part aux pressions permanentes qu’on 
impose k 1’environnement naturel du Canada, particulierement aux ressources que sont 1’energie, la 
terre et 1’eau. L’utilisation de 1’eau par les municipalites (dont la composante residentielle rend 
compte de plus de 63 %) presente une tendance generate k la hausse, passant de 3 157 millions de m3 
en 1972 k 4 263 millions de m3 en 1981.25 En outre, en 1985, quelque huit millions de Canadiens 
habitaient toujours des municipalites oil 1’on n’assurait encore aucun traitement des eaux usees.26

Le logement influence aussi fortement la superficie de nos villes et teurs repercussions sur des terres 
agricoles qui seraient autrement renouvelables. Quelque 60 % du pare actuel de logement du Canada 
sont composes de maisons unifamiliales isotees. Puisque ces logements se retrouvent le plus souvent 
dans des schemes d’amenagement beaucoup moins denses que ceux que ptesentent d’ordinaire les 
autres formes de logement, ils exigent habituellement beaucoup plus de terrain pour loger une 
population donnee. Par exemple, <1 une moyenne de 45 personnes par hectare net, les maisons 
unifamiliales isotees logent normalement environ 58 % moins de personnes par hectare net que les 
maisons en rangde (il une moyenne de 108 personnes par hectare net), environ 71 % moins de 
personnes que les appartements sans ascenseur (k une moyenne de 156 personnes par hectare net) et de 
76 % k 91 % moins de gens par hectare net que les logements multifamiliaux de haute densite.27 En 
tout, les utilisations tesidentielles (surtout en banlieue), occupent plus de 50 % de la superficie totale 
des villes canadiennes typiques. Si 1’on ajoute les milks de routes que ndeessitent ces formes 
d’antenagement et les centres commerciaux ax6s sur les automobiles qu’elles tendent k encourager, nos 
dispositions de vie rendent facilement compte de plus de 70 % de I’utilisation du sol dans les villes 
canadiennes.28

S’il est certain que nos dtablissements decentralises sont lies au taux eieve de consommation 
energetique par habitant au Canada, I’ensemble des repercussions energetiques n’est pas entterement 
clair. On sait toutefois que I’exploitation du pare existant de logement rend compte de plus de 20 % 
de la demande energetique totale du pays.29 Ce chiffre tient compte du fait qu’environ 60 % des 
logements du Canada sont des maisons unifamiliales isoiees. II ne tient pas compte de Itenergie 
supplemental enchSssee dans ces maisons, qui exigent jusqu’it quatre fois plus d’infrastructure par
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logement que les duplex. II ne tient pas compte non plus du fait que ce mode de vie a encouragd, et 
souvent ndcessitd, un nombre dnorme d’automobiles partout au Canada, 70 % des manages canadiens 
dtant propridtaires d’une ou plusieurs automobiles et 73 % de tous les ddplacements vers le lieu de 
travail dtant fails en voiture.30

Dans I’ensemble, les cotits dnergdtiques rdels lids h nos environnements de vie, y compris la 
construction, la innovation, I’entretien, la demolition, les matdriaux de construction utilises, 
rinfrastructure lineraire requise et le navettage ndcessaire, sont beaucoup plus difficiles h quantifier. 
Neanmoins, on convient gendralement que les modes predominants d’amenagement rdsidentiel ont 
contribud dans une large mesure au championnat peu reluisant des Canadiens, qui sont les plus forts 
consommateurs d’dnergie par habitant au monde.

Enfin, le logement est dgalement un dldment majeur du probldme des ddcharges municipales dans 
certaines rdgions du Canada. Par exemple, dans la rdgion mdtropolitaine de Toronto, on estime que la 
construction rdsidentielle de faible hauteur produit plus de 90 000 tonnes de ddchets par annde.31 Ce 
total dquivaut en moyenne & plus de 2,5 tonnes par maison, compte tenu qu’il y a en moyenne 35 000 
mises en chantier par annde dans la rdgion. Et bien que cette construction de maisons neuves 
reprdsente seulement de 2 & 3 % des ddchets dans les ddcharges, un pourcentage beaucoup plus 
important provient de la ddmolition. Dans I’ensemble, 16 % des ddchets proviennent de 1’industrie de 
la construction,32 dont environ 30 % (29,4) du secteur rdsidentiel.33

Le logement est done une composante critique qui influence I’efficacitd globale de 1’utilisation des 
ressources dans les villes canadiennes. En plus des vastes superficies de terrains qui constitueraient 
autrement des ressources agricoles renouvelables que consomment nos maisons et les rdseaux de 
transport qu’elles ndeessitent, leur ddpendance presque exclusive sur des combustibles fossiles non 
renouvelables contribue au probldme permanent du rdchauffement de la plandte.

2.2.2 Le ddfi du rdchauffement de la plandte

Les dtudes du climat fixtur, fonddes sur des calculs informatiques complexes, rdvdlent qu’au cours des 
50 prochaines anndes, la tempdrature moyenne de la terre pourrait augmenter de 1,5 d 4,5 degrds 
Celsius si 1’dmission globale de gaz carbonique (ou son dquivalent) doublait.34 Les taux actuels 
d’dmission de gaz de 1’effet de serre seraient plus que suffisants pour idaliser ces concentrations dans 
I’atmosphdre. Parmi les consdquences prdvues de ce rdchauffement de la plandte, on compte une 
augmentation de 20 k 140 centimdtres du niveau moyen de la mer.35

Bien qu’on ait formuld certaines hypothdses quant aux rdpercussions possibles du rdchauffement de la 
plandte pour le rdseau urbain du Canada, on n’a malheureusement pas encore reconnu de fagon 
gdndrale 1’importance des rdsultats actuels de la recherche. Par exemple, comme le montre la figure 2, 
le rdchauffement de la plandte est manifestement une question de grande importance pour de nombreux 
dtablissements humains, particulidrement les localitds ctitidres vulndrables k la hausse du niveau de la 
mer. Des dtudes rdeentes sur les effets d’une dldvation d’un mdtre du niveau de la mer k Saint John 
(N.-B.) et k Charlottetown (I.-P.-6.) laissent entrevoir des dangers pour des quartiers rdsidentiels, 
industriels et commerciaux, la perturbation des transports et I’inondation des usines de traitement des 
eaux usdes et des ddchets industriels.36 Mdme si la recherche reste k faire, il est raisonnable de 
s’attendre k des dommages du mtime ordre, ou pires, dans la rdgion de Vancouver, puisque la rdgion 
mdtropolitaine est construite en grande partie sur des terres basses, protdgdes par des digues dans 
certains cas.37
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FIGURE 2
L’EFFET DE SERRE AU CANADA
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P«rt« pour r^norgio hydro4lootrlquo ot la navigation

(Source: Keating, M., Environnement Canada. 1989)

Parmi les autres consequences r^gionales probables pour les peuplements humains, mentionnons la 
perturbation d’un grand nombre de villes et de villages axes sur les ressources. Les poissons sensibles 
aux changements de temperature de 1’eau emigreront b. la recherche de meilleurs habitats, tandis que la 
prolongation de la saison de croissance deplacera graduellement vers le Nord des forfits et des terres 
agricoles; on peut s’attendre a la fois k des difficultes dconomiques et k des possibilites pour les 
regions qui dependent de ces ressources. Lit oil les changements climatiques seront trap rapides pour 
permettre 1’adaptation, des disparitions massives d’esp6ces mettront egalement k rude epreuve les 
collectivites axees sur les ressources.

En outre, partout au pays, la diminution du niveau des lacs et des rivieres devrait perturber les voies 
navigables interieures, le taux de pollution et de consommation de 1’eau douce, les loisirs et l’6nergie 
hydro61ectrique. Dans le bassin des Grands lacs, la baisse prdvue du niveau moyen des eaux aura des 
repercussions profondes sur I’environnement et les economies des 40 millions de Canadiens et 
d’Americains qui s’y trouvent.
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2.3 Order des collectivity durables

A la lumi&re de ces repercussions potentielles, il incombe k tous les secteurs de rdconomie d’explorer 
les voies par lesquelles le principe du ddveloppement durable peut £tre appliqud k leur domaine de 
competence et de s’y engager. Si Ton congoit la maison comme un systfeme s’inserant dans le 
sysldme plus vaste que represente la collectivite, le ddfl de la durabilite residentielle presente deux 
volets. Le premier consiste it mettre au point un logement plus favorable k 1’environnement ou plus 
durable. Le second est de placer ce logement dans le contexte plus vaste de la collectivite, dans le 
cadre d’uh processus plus durable d’urbanisme et d’amenagement. Nous traiterons k tour de rdle de 
ces deux ddfis.

2.3.1 A la recherche d’une forme plus durable de logement

Toutes nos maisons sont faites de produits provenant de notre environnement et fonctionnent k 1’aide 
de tels produits. Depuis les for£ts et les carrieres jusqu’aux terrains finalement consommes, le 
logement est une industrie environnementale. C’est un consommateur important de ressources 
naturelles au stade de la construction et un consommateur important d’energie et d’eau au stade de 
Toccupation. En outre, le menage constitue 1’unite sociale de base de la societe canadienne et est un 
consommateur important de biens et de services qui ont des effets ndgatifs sur I’environnement naturel. 
Le logement, reconomie, I’environnement et la societe sont done inextricablement interrelies. La 
figure 3 represente une premiere tentative de precision des liens en cause. La figure souligne les 
principales pressions exeredes sur ces ressources fondamentales qui sont des intrants universels du 
logement -- renergie, la terre et Teau — et fait le lien entre ces repercussions et les probl£mes 
d’urbanisme et ceux qui sont expressement lies aux maisons.
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FIGURE 3

PROBLEMES ENTOURANT L’AMENAGEMENT DE COLLECTIVITES PLUS DURABLES
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Cette figure r£v51e que le principe du ddveloppement durable est pertinent pour le logement au Canada 
aux stades de la planification, de la construction, de 1’occupation et de la demolition du cycle de vie 
de chaque logement Certains des probl&mes touchant les maisons et les collectivit£s lides & ce cycle 
de vie sont:

Problfemes lies & la maison - stades de la construction, de I’occupation et de la renovation on de 
la demolition:

Stade de la construction:

1) L’intensite dnergetique des materiaux de construction: Par exemple, la maison typique 
d ossature de bois exige environ un tiers d’inergie brute de moins que les principales 
solutions de rechange, soit Vacier ou le biton.3*

2) Les terrains ndcessaires pour les ddchets de la construction rdsidentielle: La 
construction d'un logement neufproduit en moyenne plus de 2,5 tonnes de dichets, et 
jusqu’d. 10% du bois d'oeuvre acheti pour la construction sont transformis en 
dichets?5 6 * * 9

Stade de I’occupation:

3) L’friergie ddnensde pour Texploitation des loeements existants: Les utilisations 
risidentielles rendent compte d’environ 20 % de la demande inergitique globale au 
Canada?*

4) L’eau douce ndcessaire pour les occupants (en grande nartie fonction des apoareils 
managers qui consomment de Teau et de Tarrosage de la nelouse'): L’utilisation 
municipale de I’eau, dont la composante risidentielle rend compte de plus de 63 % 
connait me tendance ginirale d la hausse, passant de 3 157 millions de nt en 1972 d 
4 263 millions de iti en 1981?

5) Le terrain ndcessaire pour les ordures mfriagfres: Le Canadien moyen ginire enviro 
1,7 kg de dichets par jour?2

Stade de la renovation ou de la demolition:

6) Le terrain ndcessaire pour les ddchets de rfriovation et de demolition: Une enquite 
rialisie en 1989 aupris de 100 entreprises licenciies de rinovation a ditermini que
sur 12 mois, plus de 8 000 articles riutilisables ont iti envoyis dans les dicharges :
711 iviers de cuisine, 455 baignoires, 570 rifrigirateurs, 3 777 portes intirieures et 2
611 portes extirieures?3 Ilya des dizaines de milliers d’entreprises licenciies de 
rinovation au Canada et d'innombrables entreprises non ojficielles, qui ajoutent 
constamment d ces chiffres.
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Problemes touchant les collect!vit6s ~ stade de la planification:

1) Le terrain n6cessaire pour les lotissements r6sidentiels: Les schemes d aminagement 
risidentiel et les routes qu’ils n&cessitent consomment generalement plus de 50 % et 
20 %, respectivement, de la superficie totale de la vide moyenne.44

2) L'utilisation des ressources et de 1’gnergie par 1’infrastructure ngcessaire pour desservir 
les schemes pr&lominants d’am6nagement risidentiel: Par exemple, me maison 
Unifamiliale isolie exige environ quatre fois plus d infrastructure liniraire par 
logement qu’un duplex45

3) L'&iergie n&essaire pour le navettage: Soixante-dix sept pour cent des minages 
canadiens sont propriitaires dune ou plusieurs automobiles, et 73 % des 
diplacements vers le travail sont faits en voiture.46

4) La capacity du pare de logement de rdagir & Involution des facteurs d6mographiques et 
des valeurs, et done h Involution des exigences et des besoins en mattere de logement:
Par exemple, le groupe des 65 ans et plus connaitra me croissance importante entre 
1981 et 2001 (passant de 2,8 & 3,9 millions), et au sein de ce groupe, le pourcentage 
reprisenti par la population des plus de 75 ans passer a de 36 % d 44 %.41

5) La pollution des eaux de reception par la ddcharge des eaux usdes rdsidentielles 
(ddterminde dans une large mesure par la quality des installations de traitement des 
eaux usdes): Sans compter les systimes disuets et en ditirioration partout au pays, en 
1985, quelque 8 millions de Canadiens habitaient toujours des municipalitis qui ne 
traitaient pas encore les eaux usies.4*

6) La pollution des eaux de reception par I’dcoulement urbain (ddterminde dans une large 
mesure par la superficie couverte par des surfaces impermdables et le traitement de 
I’gcoulement des eaux de pluie): Une itude rialisie en 1977 d Washington (D.C.) a 
conclu que la concentration des solides en suspension dans I’eau des rues de la ville 
itait 104 fois plus grande que 1’effluent des usines secondaires de traitement des eaux 
usies; la concentration en plomb itait 1 025 fois plus ilevie.49

Toutes ces questions soulignent les divers probl&nes qui ddcoulent des schemes prddominants 
d’amdnagement rdsidentiel. Heureusement, toutefois, la solution de ces problfcmes est rarement 
spdcifique. Par exemple, certaines indications portent h croire que 1’amelioration de I’efficacite 
energdtique de I’urbanisme en ce qui conceme k la fois les bStiments (I’efficacitd de 1’enveloppe) et 
les rdseaux de transport, aurait pour effet d’accroitre les densitds urbaines. n en rdsulterait non 
seulement une reduction de la superficie de terres autrement renouvelables qui devraient £tre pavdes 
pour recevoir le logement, et partant une diminution du probieme de 1’effet de recoulement urbain sur 
les eaux de reception, mais il en rdsulterait aussi une reduction de l’utilisation des ressources et de 
rdnergie enchSssee dans I’amenagement en extension. On peut egalement faire valoir qu’en 
accroissant 1’heterogeneite de l’utilisation des sols qu’implique d’ordinaire la densification urbaine, on 
obtient souvent divers avantages sociaux, notamment: une commodite accrue pour les mdnages qui ne 
sont pas conformes au moule de la famille nucldaire de banlieue, et 1’amelioration de la vie de la rue 
et done de I’interaction, la securite urbaine et la viabilite dconomique des quartiers.
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Ce qu’il faut pour que se r6alisent ces changements de fond, c’est un processus ddcisionnel 
intersectoriel sufflsamment global pour tenir compte de tous les dldments, et suffisamment sensible 
pour dvaluer les solutions de rechange, et les compromis qu’ils comportent ndcessairement, en 
conformity avec rdvolution des attitudes, des perceptions et des valeurs. Le processus d’urbanisme 
convient autant que tout autre it cet dgard, dtant donnd le contexte principalement urbain de la plupart 
des probiymes canadiens de peuplement, et la signification historique de la planification comme agent 
devolution urbaine.

2.32 Wets un urbanisme plus durable

L’urbanisme ne signifie pas la m6me chose pour tout le monde. C’est moins un sujet bien ddfini 
qu’un grand domaine dont la ddmarche peut Stre spatiale ou non, le contexte urbain ou rural. Portant 
sur le passd, le present et I’avenir, c’est le point de convergence de divers champs d’dtude touchant 
des facteurs sociaux, dconomiques, politiques, psychologies, anthropologies et technologies. 
Tirant ses origines du mouvement de r6forme sociale et sanitaire du XIX* sifecle, il en est venu tout 
naturellement it s’intdresser k des questions comme la pauvretd. rindgalitd. I’emploi. la criminality, le 
loeement. la population, le bien-6tre social, les loisirs. le mouvement. rdducation et bien d’autres 
choses.

La tdche de 1’urbaniste est done tifes vaste, englobant des questions d’emplacement, de mouvement, 
d’utilisation de la ressource que constitue la terre, ainsi que la conception et la rdalisation de 
propositions matyriefies comme de nouvelles villes, le renouveau urbain et la ryhabilitation. TSchant 
d’yquilibrer les objectifs sociaux, dconomiques et environnementaux, les urbanistes s’occupent de 
trancher les difidrends quant k rutilisation du sol, de conserver s'il v a lieu les ressources et les 
amdnagements existants et de contrdler et de programmer les nouveaux amdnagements de la meilleure 
facon possible.

Lorsqu’il planifie 1’environnement d’une agglomdration, 1’ufbaniste doit prdparer ou dvaluer plusieurs 
types de plans. Q y a quatre possibilitds de base. Tout d’abord, sa ddmarche peut porter sur des 
secteurs ddjit construits ou sur des terrains non amdnagds. Dans ce cas, il se penchera sur des plans de 
lotissement. des plans de rdarndnagement. des plans d’emplacement et des plans d’ensembles, soit 
isoldment, soit en combinaison. La deuxidme possibility, soit les plans sodcialisds. est qu’un ou 
plusieurs des secteurs qui composent I’agglomdration - le centre-ville, les quartiers rdsidentiels, le 
bord de 1’eau, etc. - mdrite un traitement particulier. Troisidmement, il peut dlaborer des plans 
fonctionnels pour les principaux yidments fonctionnels de 1’agglomdration : le rdseau de transport, les 
pares, les dquipements communautaires ou le logement. Quatridmement, et c’est Id 1’aspect le plus 
important, vient le plan global ou plan directeur de Tensemble de 1’agglomdration et comprenant tous 
les yidments ci-dessus.

La mise en oeuvre de ces plans se fait par la conception et 1’application des outils approprids, sous 
forme de rdglements sur Tarndnagement du territoire. Beaucoup ont vu dans ces rdglements la cause 
sous-jacente des modes d’amdnagement qui utilisent les ressources k grande dchelle et de la crise de 
1’abordabilitd. Par exemple, dans les secteurs ddjd amdnagds, les rdglements de zonage. qui 
diffdrencient sur le plan spatial les diverses catdgories d’utilisation du sol, indiquant k quel usage est 
rdservde telle parcelle de terrain (et, le cas dchdant, le type de construction, la hauteur, le rapport de 
superficie et 1’emplacement sur le terrain), empdehent souvent de rdaliser diverses options novatrices 
en matidre de logement, dont beaucoup pourraient accroitre 1’abordabilitd ou rdduire les effets sur 
I’environnement naturel, ou les deux.
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Dans les secteurs vacants et non am&iagds, le contrfile du lotissement rdglemente la division des 
terrains en vue de I’amdnagement afin d’assurer que les plans soient confonnes aux normes locales en 
matifcre d’hygifene, de s6curit6 et de commodity. Au coeur de ce processus se trouvent les normes 
d’amdnagement des terrains utilisdes pour ^valuer les plans des lotissements projetds. Ces normes - 
normes d’utilisation du sol, normes de viabilisation et normes de planification des emplacements - 
sont aussi 1’objet d’une forte controverse, car dies ont souvent un effet ndgatif sur I’abordabilitd des 
logements et I’utilisation efflcace des ressources. Par exemple, les normes de viabilisation ou de 
gdnie, lides k I’inffastructure (routes, dgouts pluviaux et sanitaires, drainage, approvisionnement en eau, 
services d’utilitd publique) encouragent souvent implicitement des amdnagements disperses k des 
densitds relativement faibles, Ceci exige un investissement plus considerable en capitaux et en 
ressources pour chaque logement, ce qui rfduit 1’abordabilite et augmente les repercussions du 
logement sur I’environnement. Les chercheurs du domaine de Turbanisme estiment done qu’il faut 
modifier, dans le cadre de la reforme de la reglementation municipale, les normes d’amenagement 
dites «en beton arme» de nombreuses municipalites.

Peuvent dgalement faire 1’objet de reformes les principes fondamentaux d’urbanisme habituellement 
utilises pour la conception des lotissements. Depuis ses origines dans le mouvement de reforme 
sociale, les priorites de furbanisme sont passees des facteurs de sante et d’economie aux 
considerations familiales. Les urbanistes canadiens ont evolud en ce sens et, comme leurs homologues 
britanniques et americains, ils ont produit une vaste gamme de concepts d’urbanisme qui sont encore 
en usage aujourd’hui. A 1’heure actuelle, les urbanistes canadiens ont tout autant recours que leurs 
predecesseurs k des concepts comme les cites-jardins, le mouvement City Beautiful, la banlieue- 
jardin, Tunitl de quartier et enfin le Plan Radburn. Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, 
presque toutes les banlieues mdtropolitaines congues au Canada reposent dans une certaine mesure sur 
les principes Radbum suivants :

1) Le superildt, d’une superficie de 12 k 20 ha, les routes principales dtant placdes en pdriphdrie de 
sorte que la circulation ne ddrange pas les groupes de logements;
2) Les routes specialises permettant aux divers types de v6hicules de circuler elficacement avec un 
effet minimal sur la collectivitd;
3) La Sparation des pistons et des automobiles au moyen d’un rdseau de trottoirs placds dans des 
endroits diff6rents, et k des niveaux diffdrents aux intersections;
4) Des maisons faisant face vers i’arriere, donnant sur des pares et des jardins plutdt que sur la 
rue, ces demifcres devenant surtout des voies de service pour les grappes de maisons;
5) Des pares qui constituent le centre du quartier, les espaces fibres du centre des superildts se 
rejoignant pour constituer un pare ininterrompu.50

Etant donnd le succfes remarquable des quartiers de ce genre au cours des quatre demiferes ddeennies, 
ces principes et pratiques d’urbanisme, produit de divers mouvements ax6s sur 1’hygiene publique, le 
logement et 1’environnement, ont dvidemment suscitd une this forte demande pour des millions de 
logements isolds et jumelds, avec entrde privde. Ironie du sort, bien qu’on ait ainsi soulagd les 
probldmes de pollution locale et de dderdpitude urbaine, en dessinant et en constmisant en masse ces 
banlieues jardins, on a contribud sans le savoir k cider les probldmes environnementaux beaucoup plus 
poussds que nous connaissons aujourd’hui.
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2.33 Comment rgaliser le changement

Pour rgaliser les changements ndcessaircs dans les domaines des normes d’amdnagement des terrains et 
des concepts gdndraux d’urbanisme, il faut inclure ^ litre prioritaire les principes du ddveloppement 
urbain durable dans le processus municipal d’dtablissement des plans et dans le processus iddal de 
planification des agglomerations (voir la figure 4). Tandis que les avocats, les architectes et les 
ing£nieurs ont joud un idle important dans la planification de I’environnement physique des 
collectivit£s et continuent de le faire, les dcologistes et les environnementalistes devront maintenant 
participer'plus activement & ce processus.

C’est ce qui se produit effectivement depuis quelques anndes; il en est idsultd la mise au point d’outils 
de planification nouveaux, beaucoup plus axds sur Tdcosysteme, comme revaluation des impacts.
Bien que 1’application de ce mecanisme ne soit pas encore generalisde, surtout dans le contexte urbain, 
il a contribue h 1’apparition d’un nouveau point de vue et constitue une instance oh ce point de vue 
peut se faire entendre. Ceci est d’une importance essentielle pour ce qui est des objectifs gdodraux 
suivants de rurbanisme:

1) trouver la meilleure utilisation possible du terrain;
2) tenir compte des questions sociales, par exemple les probldmes du noyau central des villes;
3) aider au developpement dconomique et & la regeneration en permettant au secteur de mieux attirer 
les investissements;
4) ameiiorer au maximum les conditions materielles dans les limites des ressources disponibles, en 
conformite avec les besoins et les priorites des fitres humains;
5) veiller & la qualite et h la beaute de 1’entourage, source d’inspiration et d’enrichissement pour les 
6tres humains k la maison, au travail et dans les loisirs;
6) conserver les beautds et les ressources de la nature, de mSme que les crdations humaines h valeur 
historique ou architecturale.

Alors que le quatrifeme objectif -- amdliorer au maximum les conditions matdrielles dans les limites 
des ressources disponibles, en conformity avec les besoins et les priorit6s des 6tres humains -- 6tait 
autrefois compatible avec le principe d’une maison unifamiliale pour tous, un nouveau point de vue, 
fondd sur les dtudes d’impact, pourrait bien le reddfinir dans un tout autre sens.
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FIGURE 4

LE PROCESSUS IDEAL 
D’URBANISME

LE PROCESSUS MUNICIPAL DE 
PLANIFICATION

(Source: Hodge, G. 1986)

Le processus d’urbanisme n’a done pas tant besoin d’une refonte complete que d’une mise au point; il 
faut garder b Tesprit que le d6veloppement durable est 1’application d’un principe, et non un rdsultat 
final. Conune tel, il faut un virement fondamental du paradigme de planification qui pr^vaut; e’est 
dire qu’on s’dloignerait de la prise de decisions dconomiques, "utilitaires" (analyse coflt-avantages), 
fond6e sur des iddologies environnementales "technocentriques", pour adopter une approche moins 
"technocrate" appuy6e d’une iddologie plus "ecocentrique" (voir figure 5).
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(Source: O’Riordan, T. 1977)

Dans I’ensembles, le d£fi consiste & ^laborer un processus d’urbanisme qui ne soit pas h la remorque 
des intdrSts particuliers, qui fonctionne dans toute la mesure du possible sur un mode colldgial plutdt 
que hidrarchique et qui permette la participation ~ essentielle - des dventuels b&idficiaires. Apr5s 
tout, toutes les ideologies modemes de rurbanisme, quel que soit Tdcart entre leurs premisses 
politiques et economiques, partagent le mfime but abstrait, soit le plus grand bien du plus grand 
nombre possible de citadins.sl Aujourd’hui plus que jamais, cela suppose une somme considerable de 
responsabilite environnementale. II faudra que tous les paliers de gouvemement veillent & ce que cette 
responsabilite fasse vraiment partie de tous les aspects du processus d’urbanisme.

CONCLUSION

Compte tenu des modes predominants d’amenagement, des dispositions institutionnelles et des 
technologies «dures» d’aujourd’hui, I’adoption du developpement durable ne sera pas une mince 
entreprise pour nos societes. Pour devenir une socidte durable, il nous faudra apprendre h vivre dans 
les limites de nos moyens ecologiques, tout en restructurant reconomie sur la base de nouvelles 
technologies favorables & I’environnement.52 La transition pourra 6tre source de tensions, mais aussi 
presenter un fort potentiel economique. Les industries, les entreprises et les pays qui comprendront ce 
potentiel suffisamment t6t non settlement construiront des entreprises ou des economies 
6cologiquement inoffensives, mais aussi deviendront des experts dans la correction des erreurs d’autrui.

Selon le Rapport Brundtland, d’ici le toumant du sifecle, pits de la moitie de rhumanite vivra dans des 
villes. D’ici 1’an 2000, les villes du tiers monde pourraient voir leur population crottre de trois quarts 
de milliard d’habitants. Les pays en voie de developpement devraient done, d’ici quelques ann6es, 
augmenter de 65 % leur capacite de produire et de gerer I’infrastructure, les services et le logement 
des villes tout simplement pour maintenir les conditions souvent deplorables d’aujourd’hui. Dans les 
pays industrialises, les principaux dossiers urbains d’actualite seront la degradation de 1’environnement, 
la decrepitude du noyau central des villes et la decadence des quartiers.

En ce contexte, le potentiel qui s’offre & la SCHL consiste & devenir un expert en logement durable it 
commercialiser ce savoir-faire dans un monde qui aura sans mil doute grand besoin de ces techniques 
nouvelles. De plus, si les Canadiens commencent sans tarder h mettre au point et it exporter des
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technologies 6cologiquement saines dans le domaine de la planification et de I’amdnagement aux 
pallets rural, rdgional et urbain, ils pourraient en retirer des b6n6fices immddiats et cr6er une Industrie 
de croissance & la fois fructueuse et durable.

Le prochain document de recherche de cette sirie, "Pour une etude du loeement 
durable", entreprendra une itude plus approfondie des effets des modules 
pridominants sur l’environnement naturel ainsi que des possibility qui s’ojfrent pour 
rendre le logement plus durable d I’avenir.
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