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1.0 INTRODUCTION

Ce document explore le lien entre le developpement durable et 1’habitation. II vise a 

montrer qu’il faut reconskterer les modes dominants d’amenagement r6sidentiel en raison 

des impacts environnementaux des logements actuels, et k indiquer les nombreuses strategies 

diffSrentes qu’on peut appliquer pour reduire ces impacts. L’auteur examine les effets 

environnementaux cumulatifs ddcoulant de 1’urbanisation et, lorsque cela est possible, 

quantifie la contribution du secteur residentiel k ces effets. II passe aussi en revue les fagons 

possibles d’attenuer les impacts environnementaux attribuables au logement.

2.0 FACTEURS AMENANT LE CHANGEMENT URBAIN

Depuis de nombreuses annees, les urbanistes, les environnementalistes et d’autres groupes 

d’interdt critiquent Texploitation et le gaspillage inherents aux modes d’am&iagement des 

etablissements urbains au Canada. Ils pretendent qu’en plus de creer une societe urbaine a 

forte consommation energetique, I’etalement urbain ou I’urbanisation en saute-mouton se 

traduit par T utilisation de quantites excessives de terres et de ressources en eau douce.

Ces probl&mes existent dans diverses mesures dans diffdrentes parties du pays. Une cause 

commune en est la chute des prix reels de 1’energie tout au long du 20® si&cle, ce qui a 

permis un dtalement urbain radial a des densites de moins en moins elevees. D’autres 

facteurs qui ont contribud k Tamenagement disperse, notamment dans le secteur residentiel, 

comprennent revolution des sysfemes de transport qui s’est terminee par le choix des 

vehicules prives comme mode de transport prefere, ainsi que les changements des valeurs 

et des attentes des Canadiens que Ton pergoit dans les principes et les pratiques 

d’urbanisme modernes.

2.1 Evolution des systemes de transport

Vers le debut du 20® stecle, environ cent ans aprfes que la locomotive a vapeur ait donne 

naissance k la ville modeme dotee d’un centre-ville florissant et a forte densite, les tramways



electriques ont remplace les vehicules tires par des chevaux et ont rendu la vie de banlieue 

possible pour beaucoup de personnes a la peripheric de nombreuses villes. L’urbanisation 

a eu tendance a progresser le long des chemins de fer et des rails de tramways, I’etalement 

se faisant ainsi plus en moins en forme d’etoile.

L’amenagement disperse s’est poursuivi tout au long des annees 30 et 40 alors que les 

autobus et les automobiles, qui n’exigeaient aucune infrastructure speciale comme des cables 

aeriens ou des rails d’acier, ont rendu les transports encore plus souples. Ce nouveau service 

flexible, notamment les voitures particulikres, a progresse 25 fois plus vite que la quantity 

d’espace urbain pouvant etre amenage dans un rapport temps-distance donne1. L’effet le 

plus important de cette nouvelle accessibility a ete la dispersion encore plus grande des 

residences, des usines et des bureaux. Dans les banlieues desservies par les chemins de fer, 

il est soudainement devenu tout a fait possible de construire de nouveaux lotissements loin 

des stations de chemins de fer. Comme les terrains etaient beaucoup moins chers dans la 

banlieue qui ne cessait de s’etendre, les terrains sont aussi devenus beaucoup plus grands. 

Alors qu’en 1900, les promoteurs annonijaient rarement une maison qui n’etait pas & une 

faible distance de marche d’une station de chemin de fer, plus tard au cours du stecle, ils 

offraient rarement des maisons qui n’avaient pas de stationnement hors voirie et, la plupart 

du temps, un garage2.

Ces tendances qui ont mene a rav^nement de Tautomobile comme principal mode de 

transport des personnes se sont dessinees a peu pres en meme temps que 1’urbanisation 

rapide du Canada pendant les deux decennies qui ont suivi la Deuxteme guerre mondiale. 

Les villes canadiennes n’avaient pas grossi aussi vite depuis le debut des annees 1900, qui 

fut une periode de prosperity sans parallele. Entre 1941 et 1951, la population des centres 

urbains canadiens a augmente de trois millions de personnes, ou de 51 p. 1003. Cinq 

millions de personnes de plus se sont ajoutees k la population urbaine du Canada pendant 

la ddcennie qui a suivi (1951-1961), les deux tiers de ces derniers optant pour les plus 

grandes villes4. Le retour des anciens combattants, la migration vers les villes, Tarrivye au 

Canada d’immigrants et une hausse spectaculaire de la croissance naturelle de la population
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(le baby boom) ont fait croitre le nombre de personnes habitant les villes et la superficie 

des terres que les villes occupaient. En plus, par suite de quinze ans de depression et de 

guerre, ily avail une immense demande insatisfaite de logements et d’autres services urbains 

parmi la population urbaine etablie (avant la guerre) du Canada.

2.2 Planification urbaine contemporaine

A fin de rdglementer la croissance provoquee par la population grandissante du Canada et 

la demande de plus en plus forte de logements, les urbanistes se sont tournds vers des 

concepts de planification comme la banlieue-jardin et 1’unite de voisinage. Clarence Stein, 

notamment, a laissd sa marque au Canada avec son concept d’unite de voisinage, connu sous 

le nom de "plan Radburn". Depuis la fin de la Deuxidme guerre mondiale, rares sont les 

banlieues metropolitaines du Canada qui n’ont pas 6t€ planifides sans qu’on applique dans 

une certaine mesure les principes Radburn suivants :

1) Le "superquartier" : une zone presque exclusivement rdsidentielle de 12 & 20 
hectares ddlimitee par des routes principales en peripheric pour ddcourager 
le trafic de transit;

2) Les routes hidrarcbiques : permettant aux vdhicules ayant des besoins de 
circulation differents de n’emprunter que certaines routes spetialisdes;

3) La separation des utilisations du sol : par le systeme de routes hidrarcbiques; 
et

4) L’importance accordee aux pares : de grands espaces fibres etant prdvus & 
Finterieur du superquartier.

Ces principes et 1’urbanisme contemporain se fondent sur le ddsir d’dviter r"incompatibilite" 

des diverses utilisations du sol. Pour eviter I’incompatibilite ou les effets negatifs 

d’utilisations connexes, on s’est servi du zonage pour separer les utilisations produisant des 

effets ndgatifs, generalement les industries k rejets atmospheriques polluants, de celles qui 

souffraient des effets de ces industries, habituellement les zones residentielles.
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Avec le temps, les rkglements de zonage sent devenus un ensemble de plus en plus detailld 

de mesures de controle qui ont fini par etre utilises pour reglementer les densites 

d’habitation et les types de logement. Ces mesures de controle detaillees avaient souvent 

comme rdsultat final la segregation socio-economique de la population.

La differentiation de plus en plus grande des diverses utilisations du sol et la separation 

spatiale des differentes utilisations etaient appliquees non seulement au secteur residentiel, 

mais aussi aux activitds commerciales et de vente au detail. Les petites epiceries et les 

centres commerciaux lineaires de quartiers, qui autrefois faisaient partie integrante de la 

collectivity, ont en grande partie €t€ remplaces par une hierarchic de centres commerciaux 

specialises. A I’interieur des zones residentielles, les magasins de quartiers sont souvent 

interdits, ou ddcourages, au profit de grands centres commerciaux regionaux eioignes des 

personnes qui doivent les utiliser. On encourage les magasins qui ne sont pas faciles k 

integrer dans un centre commercial, comme les entrepots de meubles et les cours a bois, a 

s’installer sur de grands terrains proches des arteres et d’autres routes principales.

Les utilisations industrielles sont aussi Isoldes des autres activitds, et meme si elles sont 

maintenant beaucoup moins polluantes et nuisibles qu’autrefois, les reglements sont devenus 

plus exigeants. Par exemple, dans le cadre des pratiques actuelles de zonage, ce ne sont pas 

seulement les utilisations residentielles qui sont "protegees" des industries, mais aussi 

d’autres utilisations, comme les edifices a bureaux et les commerces de detail. Souvent, ces 

activites sont interdites dans les zones industrielles, meme si la distinction entre les activites 

industrielles et de bureau s’estompe et devient de plus en plus difficile a faire. Un grand 

nombre des activites industrielles contemporaines pourraient meme coexister avec les 

utilisations residentielles, bien que cette combinaison soil presque universellement interdite.

Les routes publiques ont aussi ete separees les unes des autres et hierarchisees. Cette 

hierarchic comprend les autoroutes a acc^s limite, les grandes arteres a acces limite, les 

arteres, les routes collectrices principales, les routes collectrices mineures et les rues. L’ideal, 

e’est qu’il n’yait croisement qu’entre les rues d’une meme categoric ou qu’entre des rues
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de la catdgorie sup6rieure ou inferieure immediate. De trfes larges emprises sent prevues 

pour les nouveaux arferes afin de permettre P61argissement eventuel de la chaussee, et on 

exige que tous les immeubles residentiels voisins soient construits dos a 1’artbre et qu’il soit 

possible d’y accdder uniquement a partir de 1’interieur du quartier. Souvent, cette exigence 

vaut aussi pour les routes collectrices. Les rues de quartiers sur lesquelles les maisons 

donnent sont curvilignes afin de decourager activement le trafic de transit. Ainsi, le tracd 

des rues renforce le mode d’utilisation du sol pour cr6er des enclaves k destination unique 

s6par6es non seulement des autres utilisations, mais aussi des autres enclaves servant aux 

m&nes fins.

Un des rdsultats de cette hierarchic de routes et d’utilisations du sol est une augmentation 

de la quantitd de surfaces rev&tues par habitant. On produit de nombreux milles de rue ne 

donnant directement sur aucune autre utilisation du sol, et les centres commerciaux, les 

industries et autres doivent fournir une "mer de stationnement" etant donne que les rues ne 

sont plus considerees comme un endroit qui convient pour les vehicules immobiles. En outre, 

les rues curvilignes des quartiers, qui ddcouragent les vehicules de transit, ont tendance k 

ddcourager aussi les vehicules des transports publics, limitant ainsi les transports en commun 

aux arteres. Malheureusement, il est rare que des utilisations du sol qui produisent une 

clientele pour les transports en commun donnent sur ces arteres. Par consequent, la 

frequence et la distance des trajets en automobile augmentent de fagon spectaculaire 

puisque les residents, obliges d’utiliser leur voiture, doivent emprunter le reseau routier local 

pour atteindre la route collectrice, puis 1’artere, puis une autre grande voie de circulation 

ou ils doivent negocier un autre rdseau routier local en sens inverse pour atteindre leur 

destination.

Ainsi, bien que leur but ait dte d’attenuer les problbmes de pollution locale et de congestion 

urbaine, les collectivites construites selon les principes de F "unite de voisinage" ddcrits ci- 

dessus ont par inadvertance contribue aux problemes environnementaux d’une portee 

beaucoup plus grande que nous connaissons aujourd’hui. Allies au taux d’urbanisation 

rapide, Faccroissement continuel de la propriety de voitures et la preference apparente des
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Canadiens et des municipalites pour les maisons individuelles se sont traduits par une 

utilisation des sols urbains caracterisee dans une grande mesure par :

1) I’etalement et la dispersion des immeubles sur de grandes superficies et des 
faibles den sites de population en banlieue;

2) des modes d’amenagement en saute-mouton;

3) un mode d’amenagement des infrastructures qui est rigide et renforce la faible 
densitd;

4) la segregation des utilisations du sol; et

5) une organisation matdrielle qui ne tient pas compte du climat et qui exige 
I’utilisation de quantiles considerables d’dnergie pour rdpondre aux besoins de 
deplacement des biens et des personnes.

3.0 MODELES D’AMENAGEMENT A GRANDE CONSOMMATION DE RESSOURCES

Les modules d’amenagement decrits ci-dessus et qu’on appelle souvent f'etalement urbain" 

ont entraine une utilisation excessive des terres pour la construction de nos etablissements 

humains k faible densite, ainsi que d’energie pour les deplacements entre nos maisons, la 

plupart individuelles, et d’autres destinations. En plus, les maisons individuelles sont, de par 

leur nature, moins efficientes que les collectifs d’habitation en ce qui a trait a 1’energie 

requise pour le chauffage et la climatisation, et elles sont considerablement plus couteuses 

a desservir en infrastructure lineaire et en d’autres equipements collectifs.

3.1 Dependance des voitures particulieres

D’une certaine faqon, on peut considerer les voitures particulieres com me une cause et un 

effet de nos modes d’amenagement disperse. D’une part, elles ont fait de I’amenagement de 

banlieues une solution de rechange abordable par rapport a I’amenagement dans les centres- 

villes (du moins a court terme). D’autre part, c’est ce meme mode d’amenagement qui 

encourage, voire meme necessite, la propriete massive d’automobiles partout au pays.
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En 1969, il y avail environ 6,2 millions de voitures au Canada, ou environ une voiture par 

3,4 personnes. En 1981, le nombre de voitures 6tait passd k environ 10,2 millions, soil 

environ une voiture pour 2,4 Canadiens. En 1989, il y avail plus de 12,8 millions de voitures 

au Canada, ce qui represente une auto pour deux personnes, ou environ 1,3 voiture par 

menage. Le nombre de voitures a progress^ plus rapidement que la population, et en outre, 

la distance que nous parcourons en voiture a aussi augment^. Entre 1980 et 1988, le nombre 

total de kilometres parcourus par les voitures particuliferes au Canada a augment^ d’environ

22 p. 100s.

L’utilisation accrue de voitures au Canada est directement responsable de nombreux effets 

environnementaux negatifs. Le plus evident de ces effets est I’dnorme quantity de gaz nocifs 

que produisent les vehicules en marche. Chaque annde, chacune de nos voitures 6met 

environ 4 029 kilogrammes de gaz carbonique, 34,4 kilogrammes d’hydrocarbures et 

29,6 kilogrammes d’oxyde d’azote (NO*)6. En outre, la circulation routi&re est la plus 

importante source d’emissions de monoxyde de carbone et de plomb dans I’air. Localement, 

ces Emissions sont la plus importante source de pollution atmosphdrique de nos villes. A 
1’dchelle mondiale, 1’accumulation des gaz k effet de serre, produits lorsqu’on brflle des 

combustibles fossiles, contribue au rdchauffement du globe, ou k 1’"effet de serre".

En 1988, environ 25 p. 100 de la demande totale d’energie au Canada provenait du secteur 

des transports. Plus de 86 p. 100 de cette energie prenait la forme d’essence et de diesel (ce 

qui exclut 1’essence deviation), dont la presque totality a ete consommee par les voitures et 

camions7. Dans une ville typique, 25 p. 100 de 1’energie consommee sert au transport, soil 

90 p. 100 pour le transport des personnes (dont environ 15 p. 100 utilisent les transports en 

commun) et les 10 p. 100 restants, pour le transport des biens, surtout par camion8. On 

estime qu’& I’echelle nationale, plus de 13 p. 100 de la totality de 1’energie consommee sert 

au transport par voiture particul&re, notamment entre la residence et le lieu de travail9.

Comparativement a ce qui se passe dans d’autres pays, ces habitudes de conduite se 

traduisent par une consommation d’essence beaucoup plus dlevde que ce qui semble
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necessaire au bon fonctionnement des economies urbaines. Le tableau 1.1 montre que la 

consommation moyenne d’essence par habitant dans la ville de Toronto est plus de deux fois 

plus elevde que dans les villes europeennes et plus de six fois plus elevee que dans les villes 

de 1’Asie. En outre, etant donne que 1’utilisation des transports en commun est sensiblement 

plus dlevde a Toronto que dans d’autres villes canadiennes (tableau 1.2), il est probable que 

la consommation d’essence par habitant dans le reste du pays ressemble davantage a la 

norme am6ricaine, c’est-a-dire plus de quatre fois celle des villes europeennes.

Tableau 1.1
CONSOMMATION URBAINE D’ESSENCE PAR HABITANT10

Zones urbaines Consommation

par habitant

(Megajoules)

Rapport entre la
consommation H Toronto

et dans d’autres villes

(ratio)

Toronto 34 813 1,0

Villes am^ricaines 58 541 0,6

Villes australiennes 29 829 1,2

Villes europeennes 13 280 2,6

Villes asiatiques 5 493 6,3
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Tableau 1.2
UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN

DANS LES VILLES CANADIENNES11

Municipality Utilisations par habitant
par an

Passagers par

vyhicule-heure

Region mytropolitaine de Toronto 211,3 53,1

Ottawa-Carleton 140,9 46,6

District de la rygion
mytropolitaine de Vancouver 88,7 36,1

Ville de Regina 47,7 33,0

Ville de Saskatoon 66,7 38,0

3.2 Reduction des besoins en energie pour le transport

Les ecrits sur 1’urbanisme et la forme des centres urbains indiquent deux moyens 

fondamentaux de reduire les besoins en energie dans le secteur des transports : on peut 

encourager les gens a moins voyager (c.-a-d. reduire la frequence des deplacements et les 

distances parcourues) et on peut les encourager a se deplacer par des moyens plus 

dconergiques. Dans le premier cas, il faut organiser les utilisations du sol de faqon a 

diminuer la ndcessitd de se deplacer, alors que dans le deuxteme cas, il faut chercher k 

appliquer un mode d’utilisation des sols qui favorise les transports en commun et non 

motorises. Les variables structurales importantes qui contribuent ou nuisent souvent k ces 

fins comprennent la taille de I’agglomeration urbaine, sa forme, sa densitd d’habitation et 

la combinaison d’utilisations des sols.
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Taille et forme de ragglomeration urbaine - Bien que les chercheurs aient consacr6 un 

temps considerable a 1’etude des rapports entre les besoins d’energie pour le transport et la 

taille et la forme des agglomerations urbaines, ils ont obtenu des resultats contradictoires 

et ont eu beaucoup de difficult^ a etablir une relation de cause a effet. Les formes qui ont 

6te examinees etaient extremement abstraites et, dans I’ensemble, il semble que les besoins 

de ddplacement dependent moins de la taille et de la forme d’un etablissement humain que 

de 1’organisation interne des activites ou, de fagon precise, de la separation physique des 

activites, determinee en partie par la densite et en partie par la combinaison d’utilisations 

des sols12.

Densite et combinaison d’utilisations des sols - Une etude de la region mdtropolitaine de 

Toronto effectu6e en 1980 a permis de conclure que lorsque la densite decuple, passant de 

3,9 a 39 logements par hectare, les deplacements de vehicules sur semaine, mesur^s en 

kilometres par habitant, diminuent de 40 p. 100. Les densit£s plus elevees ont pour effet non 

seulement de reduire la frequence et la distance des trajets en automobile, mais aussi 

d’accroitre les occasions d’utiliser les transports en commun, de marcher et de se deplacer 

a bicyclette. Dans I’ensemble, les auteurs indiquent qu’il serait possible de realiser des 

economies d’energie pouvant atteindre 50 p. 100 si des lotissements a densite plus elev6e (94 

logements par hectare plutot que 67) remplagaient I’etalement urbain a faible densite13.

En 1989, on a verifiede fagon empirique le lien entre la densite et 1’utilisation des transports 

en commun et des automobiles dans 32 villes dans tous les coins du monde14. Les auteurs 

ont conclu que la quantity d’energie consacree au transport depend de T"intensity d’activite", 

mesure de 1’utilisation des sols d’une ville se fondant sur la concentration de residents et 

d’emplois par hectare dans une zone metropolitaine. Comme le montrent les donn6es 

suivantes portant sur dix villes americaines (tableau 1.3), la consommation d’essence et 

1’utilisation d’automobiles semblent inversement reliees aux densites urbaines globales et & 

la vigueur du centre-ville (mesuree en personnes et emplois par hectare). Par centre, 

1’utilisation des transports en commun semble etre fonction de la vigueur du centre-ville 

ainsi que de la mesure dans laquelle une ville prend les mesures necessaires pour faciliter
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les differents modes de transport, par automobile et autres (tableau 1.3).Generalement, plus 

il y a d’emplois dans le centre-ville, plus les transports en commun sont viables, ce qui 

s’explique du fait qu’un grand nombre de personnes se rendent toutes au meme endroit.

Tableau 1 .3
CARACT12RISTIOUES DES TRANSPORTS ET FORME URBAINE

CONS OMMATION INTENSITE D’ACTIVITE/ VIGUEUR MESURES
D’ESSENCE/ INTENSITE DE DU POUR LES

VILLE L’UTILISATION CENTRE- TRANSPORTS
DES SOLS VILLE PAR AUTO

(personnes e ET AUTRES
emplois/hectare)

Mfigajoules Density Density au Density Pourc. Pourcen- Transports en Pourc.
Ville d’essence urbaine centre-ville dans le de la tage de la commun : des

par habitant globale - Pop. et noyau pop. et pop. et vthicuies- migra-
Pop. et (etnplois) centra] - des des kilometres de lions
(etnplois) Pop. et tempi.) (emplois) service/ jouraa-

(etnplois) dans le dans le habitant litres
centre- noyau par
ville central transp.

commun

Houston 74 510 9 6 21 0,1 16,6 9 33
(«) (443) (26) (11,6) (41,1)

Phoenix 69 908 9 17 19 0,5 3,7 7 23
(4) (67) (24) (3,9) (10,6)

Detroit 65 978 14 11 48 0,1 31,6 17 4,1
(«) (306) (20) m (29,6)

Denver 63 466 12 19 19 0,4 30,9 25 63
(8) (263) (17) (11,6) (49,7)

Los Angeles 58 474 20 29 30 0,1 31,3 27 7,7
(11) (472) (14) (4,8) (43,3)

San Francisco 55 365 16 90 59 1,1 21,3 50 17,0
(8) (713) (48) (17,0) (34,4)

Boston 54 185 12 126 45 2,7 24,3 26 16,1
(S) (386) (33) (15,9) (34,6)

Washington 51 241 13 8 44 0,1 21,4 40 14,1
(8) (584) (38) (16,1) (32,5)

Chicago 48 246 18 16 54 0,1 423 42 183
(8) (938) (26) (12,3) (44,9)

New York 44 033 20 217 107 2,8 39,5 58 28,3
(9) (828) (53) (22,9) (41,9)

Moyenne 58 541 14 54 45 0,8 26,3 30 113
(V) (500) (30) (12,3) (36,3)
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Les donnees indiquent que la consommation d’essence dans les villes amdricaines differe 

d’environ 40 p. 100 entre les villes plus recentes a densite peu elevee et dont les centres- 

villes sont relativement faibles, comme Houston, et les villes plus anciennes a forte densite 

de population et a centre-ville relativement vigoureux, comme New York. Cela donne a 

entendre que des villes comme Houston et Phoenix pourraient theoriquement realiser des

Economies d’essence variant entre 20 p. 100 et 30 p. 100 si leur structure urbaine devenait 
plus semblable a celle de Boston ou de Washington. Dans 1’ensemble, il se dessine un 

tableau stylisd d’une ville consommant peu d’energie pour les transports, ayant une forme 

dense, un centre vigoureux et un noyau central a utilisation intensive qui constitue le pivot 

d’un systeme de transport en commun de qualite beaucoup plus elevee, et qui favorise la 

marche et 1’utilisation de la bicyclette.

3.3 Maisons individuelles et besoins d’infrastructures urbaines

La popularite des maisons individuelles depuis 1’apres-guerre au Canada est en grande partie 

responsable de notre dependance des voitures particuli&res. Aprks la Deuxieme guerre 

mondiale, la plupart des logements neufs construits pour heberger les populations urbaines 

croissantes du Canada ont 6t6 produits dans les banlieues et la plupart etaient groupes dans 

des quartiers a faible densite comprenant surtout des maisons unifamiliales et bifamiliales 

et, dans certains cas, des petits immeubles d’habitation. Comme les maisons individuelles 

sont habituellement integrees dans des modeles d’amenagement qui sont beaucoup moins 

denses que ceux qui sont normalement utilises pour d’autres formes de logement, il faut 

beaucoup plus de terres pour heberger une population donnee. Comme le montre le tableau 

1.4,le nombre de personnes que les maisons individuelles peuvent heberger par hectare net 

(moyenne de 45 personnes par hectare net) est inferieur de 58 p. 100 a celui que peuvent 

abriter les maisons en rangee (moyenne de 108 personnes par hectare net), d’environ 

71 p. 100 a celui des petits immeubles d’habitation (moyenne de 156 personnes par hectare 

net) et de 76 p. 100 k 97 p. 100 a celui des collectifs d’habitation a forte densite.
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Tableau 1.4
DENSITES TYPIOUES DE DIFFERENTES FORMES DE LOGEMENT15

Density Type de logement Nbre d’&ages Log./hectare Personnes/
net hectare net

Faible unifamilial 1-2 12-17 43-48
bifamilial 1-2 19-29 48-84

Moyenne maison en rangde,
appart.-jardin/

appartement dans un

2-3 24-48 72-144

petit immeuble 3-4 48-96 120-192

Elevge collectif d’habitation 5-10 96-192 192-360
(de faible hauteur)
collectif d’habitation
(de hauteur
moyenne)
collectif d’habitation

10-16

192-240 360-480

(tour) 16 et plus 240-960 480-1680

Les longueurs relatives des rues par logement qui sont necessaires pour differents types de 

logements montrent 1’infrastructure necessaire pour desservir ces quartiers residentiels k 

faible densite (tableau 1.5). Ces longueurs de rue donnent aussi une indication des autres 

infrastructures lineaires qui suivent habituellement les traces des routes, comme les reseaux 

d’dgout et d’approvisionnement en eau, les trottoirs, les lampadaires et les canalisations de 

gaz.
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Tableau 1.5
BESOINS EN INFRASTRUCTURES LINEAIRES16

Type d’immeuble

DensitS
(logements/hectare)

Longueur relative

des rues
(par logement)

Immeuble d’habitation, 8 dtages, 6

logements par dtage 87 1,0

Immeuble d’habitation, 4 Stages, 6

logements par Stage 73 1,7

Triplex (groupes de 4) 55 2,8

Duplex (groupes de 4) 37 4,2

Bungalows individuels 10 17,5

Dans 1’ensemble, pour toutes les infrastructures lineaires, la maison individuelle exige 

environ quatre fois plus d’infrastructure par logement que le duplex. Quant aux 

municipalites, la distance a parcourir pour la prestation de services comme le deneigement 

et I’enlevement des ordures, le transport scolaire et le transport en commun est quatre fois 

plus longue. En outre, le renouvellement et I’agrandissement des infrastructures coutent 

beaucoup plus cher.

Ce dernier point est une question particulikrement litigieuse dans de nombreuses 

municipalites, notamment celles dont I’obsolescence et la deterioration des reseaux d’egouts 

pluviaux et d’eaux residuaires nuisent aux ecosystkmes aquatiques environnants. A son tour, 

cela influe sur un des aspects les plus importants de la quality de vie pergue des citadins, 

soil les possibilites recreatives des lacs, rivieres et ruisseaux des environs.
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Dans le secteur r&sidentiel, la quantity d’eau usde produite est fonction de 1’utilisation de 

1’eau par les manages, qui est une composante de 1’utilisation de 1’eau par les municipality. 

En 1981, environ 640 millions de metres cubes d’eau douce, soit plus de 16 p. 100 de la 

consommation totale d’eau au Canada, ont servi k des fins municipales (tableau 1.6). Le 

secteur rdsidentiel a utilise environ 63 p. 100 de cette eau, ou plus de 10,3 p. 100 de la 

totality de 1’eau utilisee au pays (tableau 1.7).

Tableau 1.6
UTILISATION DE L’EAU AU CANADA- 198117

(millions de m3 par an)

ACTIVITE CONSOMMATION

Agriculture 2 412

Industrie min^rale 178

Fabrication 494

Energie thermique 168

Municipality 640

Total 3 892
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Tableau 1.7
UTILISATION DE L’EAU PAR LES MUNICIPALITES18

RESIDENTIELLE 63 %

COMMERCIALE 14 %

PUBLIQUE 5 %

AUTRE 18 %

A 1’heure actuelle, le Canadien moyen utilise environ 285 litres d’eau par jour a la maison 

pour boire et cuisiner et pour le nettoyage et I’hygi^ne19. D’autres sources donnent k 

entendre que nous consommons jusqu’a 360 litres d’eau par habitant par jour20. (Le tableau 

l.Sindique 1’utilisation de I’eau al’interieur par les menages au Canada, selon son utilisation 

finale.) II s’agitd’une quantite excessive d’eau comparativement a celle qu’utilisent d’autres 

pays, comme la Suede et le Royaume-Uni ou 1’utilisation moyenne d’eau est inferieure a 200 

litres par personne par jour. En Allemagne de 1’Ouest et en France, la consommation d’eau 

se situe a environ 150 litres par personne par jour21.

Tableau 1.8
UTILISATION DE L’EAU A LTNTERIEUR DES MAISONS22

Bain et hygiene personnelle 28 %

Lessive 23 %

Toilette 45 %

Boire et cuisiner 4 %
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Une grande partie de 1’utilisation excessive d’eau au Canada est attribuable a i’inefficience 

des appareils managers et de plomberie. Par exemple, alors qu’environ la moitie de 

1 ’approvisionnement quotidien moyen en eau au Canada est rejete dans les reseaux d’egout 

par des toilettes qui evacuent 20 litres et plus d’eau chaque fois qu’on tire la chasse, les 

toilettes en Allemagne de 1’Quest n’utilisent que 9 litres, et celles qui sont couramment 

instances en Scandinavie depuis 1975, 6 litres au plus23. Aujourd’hui, on trouve aussi sur 

le marchd des toilettes extremement efficientes qui n’utilisent que de 2 k 4 litres d’eau, 

certaines utilisant un jet d’air pour renforcer Paction de 1’eau.

On pourrait reduire davantage la consommation d’eau au Canada en accordant plus 

d’attention aux appareils de plomberie en mauvais etat. Un robinet qui fuit, par exemple, 

peut gaspiller entre 30 et 100 litres d’eau par jour et, en moyenrte, les fuites d’eau des 

appareils managers reprdsentent entre 5 et 10 p. 100 de la consommation totale d’eau daps 

les maisons nord-americaines24. Dans bien des cas, le fait de remplacer une vieille rondelle 

par une nouvelle de dix cents ou simplement de serrer un joint corrigerait le probleme.

Deterioration de Pinfrastructure - Comme les Canadiens consomment des quantities 

excessives d’eau douce pour boire et pour le nettoyage, la ressource devient un transporteur 

de matibres organiques, de detergents et d’autres produits de nettoyage. Pour eliminer ces 

polluants contenus dans 1’eau, de nombreuses municipalities canadiennes ont construit des 

systemes d’egout des les annees 1860. Toutefois, le traitement des eaux usees n’est pas 

devenu chose courante avant la periode qui a suivi la Deuxieme guerre mondiale. Jusqu’aux 

annees 1970,1’entretien de ces installations de traitement des eaux usees est demeure a un 

niveau acceptable, en grande partie parce que les conditions economiques etaient bonnes 

et que de nombreuses installations etaient relativement neuves. Par la suite, 1’opposition 

accrue a 1’augmentation des taxes, les taux d’interet plus eleves et une demande croissante 

d’autres services communautaires ont rendu la reconstruction plus difficile et plus couteuse. 

Par consequent, les municipalitds ont reporte les travaux necessaires pour ameliorer et 

prolonger les infrastructures, ce qui s’est traduit par une accumulation de travaux d’entretien 

et de remplacement.
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En Ontario, par example, bien que 83 p. 100 de la population soit desservie par quelque 371 

usines de traitement des eaux residuaires dans toute la province, plus de 37 p. 100 de ces 

installations ne sont pas conformes a la norme. En outre, une enquete portant sur 412 des 

434 municipalites de 1’Ontario, representant 83 000 km de conduites principales d’eau en 

tout, a revele que I’age moyen des conduites de la province est de 40 ans et que, de fagon 

typique, il y a environ 25 bris par 100 km de conduites principales par an25. Les conduites 

principales brisees et les fuites dans le reseau entrainent une consommation et un gaspillage 

globaux accrus, ce qui a son tour se traduit par des couts plus eleves de traitement des eaux 

et des pressions accrues sur les ressources. A 1’echelle nationale, le nombre de reparations 

d’urgence des reseaux de distribution d’eau est passe de 17 a 30 par 100 km de conduites 

principales au cours des 15 dernieres annees26. Dans 1’ensemble du Canada, quelque 

18 p. 100 de 1’utilisation de 1’eau par les municipalites est inexpliquee27.

De meme, le nombre de bris d’egouts est passe de 6 a 17 par 100 km de conduites d’egouts 

au cours des 15 dernieres annees28. Les taux d’infiltration et d’adduction ont augmente et 

la capacite des reseaux d’egouts a diminue en raison de ces apports de 1’exterieur du reseau. 

Cela a fait augmenter les couts du traitement des eaux usees et, dans les regions oil seul un 

traitement limite peut etre assure, les deversements d’eaux usees et de rejets d’egouts bruts 

dans les cours d’eau les plus proches. Selon la Communaute urbaine de Quebec, par 

exemple, 500 millions de litres d’eaux non traitees et 50 tonnes metriques d’eaux d’egout 

brutes sont rejetees chaque jour dans le Saint-Laurent29. A 1’echelle nationale, quelque 8 
millions de Canadiens vivaient, en 1985, dans des municipalites oil aucun traitement des 

eaux-vannes n’avait encore ete assure pour proteger les eaux receptrices30.

Quand aux fosses septiques installees dans certaines parties du pays, la technologie s’est 

souvent revelee defectueuse et de nombreux reservoirs se deteriorent. La Commission Sewell 

sur la reforme de 1’amenagement et 1’exploitation du territoire en Ontario a declare ce qui 

suit :
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"II y a de plus en plus de rapports dans toute la province sur les problemes 
des fosses septiques... A court terme, les fosses septiques defectueuses 
representent un danger pour la santd du public par suite de 1’exposition aux 
eaux d’dgout et des maladies qui peuvent en rdsulter. A plus long terme, 1’eau 
potable risque d’etre contaminde... Pres d’un million de fosses septiques ont 
ete installees en Ontario... Les bureaux de sante locaux signalent que le 
nombre de plaintes qui ont ete reques et de verifications d’installations 
sanitaires qui ont ete faites... ont grimpe de 5 154 en 1984 a 9 067 en 1990... 
On estime generalement que 30 p. 100 de toutes les fosses septiques sont 
ddfectueuses... D’apres une etude de 1990 sur 560 puits de la region, la 
numdration bactdrienne pour 68 p. 100 des puits peu profonds et 22 p. 100 des 
puits fords atteignait des niveaux inacceptables. Le pire contaminant 
provenant des fosses septiques est le nitrate et au moins 29 p. 100 des puits 
peu profonds et 3 p. 100 des puits fords ddpassaient le niveau de 10 
milligrammes/L indiqud dans les lignes directrices sur 1’eau potable31.

Infrastructure desuete - La croissance urbaine soutenue et les pressions qui en ont rdsultd 

sur la capacitd de nos ruisseaux, rivieres et lacs d’absorber la charge organique rdsiduelle 

de nos installations de traitement des eaux-vannes ont aussi rdduit 1’efficacitd des systemes 

d’dpuration. Dans bien des cas, cela a fait en sorte qu’un grand nombre d’usines existantes 

n’arrivent plus a produire une qualitd d’effluent qui protege les eaux rdceptrices. Dans ces 

rdgions, il faut main tenant amdliorer le traitement pour passer d’un niveau primaire a 

secondaire et d’un niveau secondaire aux meilleures technologies disponibles.

Une partie du probleme tient au fait que dans les zones urbaines plus anciennes, il dtait 

normal de prdvoir la collecte combinde des eaux de ruissellement urbaines et des eaux- 

vannes dans le meme egout. Comme les residents des villes et leurs administrations 

municipales utilisent 1’eau pour irriguer les pelouses, les pares et les jardins et pour laver 

les rues, ils y introduisent un large dventail de pesticides, d’herbicides, d’engrais, de matieres 

en suspension, de sel, d’huile et de graisse, de mdtaux lourds, de baetdries et d’autres 

polluants qui en rdduisent la teneur en oxygene. La precipitation naturelle a le meme effet. 

Pendant les pdriodes pluvieuses, la plus grande partie des eaux dans ces systemes d’egout 

unitaires, dont la quantitd est de 50 a 100 fois supdrieure a celle qu’on y trouve par temps
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sec, est deversee directement (sans traitement) dans les eaux receptrices aux points de rejet 

des egouts evacuateurs unitaires32.

Par exemple, une pluie typique dans la region de Toronto deverse environ 4,5 milliards de 

litres d’eau qui s’ecoule des toits, des routes et des terrains de stationnement dans des 

egouts, et souvent des egouts unitaires recevant a la fois les eaux de pluie et les eaux 

usees33. Cet afflux soudain d’eaux de ruissellement, deja contaminee par des excrements 

d’animaux, de Thuile, de la graisse, des metaux et d’autres polluants, se mele aux eaux- 

vannes non traitees et se retrouve dans les rivieres de la region ou afflue dans des usines de 

traitement congues pour trailer une partie seulement de ces eaux supplementaires. Pour 

eviter une inondation aux usines, le melange d’eaux vannes et d’eaux pluviales ne beneficie 

que d’un traitement parti el et est deversd dans le lac. Les niveaux de bacteries eleves qui en 

resultent sont en grande partie responsables de la fermeture des plages dans le secteur 

riverain de la region metropolitaine de Toronto chaque ete. La fermeture des plages a 

Ottawa et dans d’autres villes partout au pays ddcoule souvent du meme problbme.

3.4 Le principe de ITitilisateur-payeur

Dans tout le pays, que ce soit pour assurer 1’entretien general, remplacer Tinfrastructure 

desuete, ameliorer les installations pour repondre a des normes plus rigoureuses ou agrandir 

les installations pour repondre a la demande croissante, les municipalites ont de plus en plus 

de difficulte a payer les travaux dont ont besoin les systemes d’egout et d’approvisionnement 

en eau. Une partie du problbme vient du fait que dans bien des villes, le prix de 1’eau ne 

reflete pas la valeur reelle de la ressource, ni meme le cout d’en assurer 1’approvisionnement 

et d’en disposer. Faute de stimulants economiques, les consommateurs ont tendance a 

utiliser Teau sans aucun discernement et les municipalites sont incapables de produire les 

recedes necessaires pour entretenir, ameliorer et agrandir leurs installations.

Un systeme de tarification plus realiste aurait pour effet non seulement de produire des 

recedes supplementaires qui pourraient etre reservees au renouvellement de Tinfrastructure,
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mais aussi de reduire invariablement la demande d’eau. On a fait la demonstration 

empirique de ce dernier rapport en Alberta, oil les occupants des maisons d’Edmonton, 

dotees de compteurs d’eau, consomment environ deux fois moins d’eau que ceux des 

maisons h Calgary, ou il n’y a pas de compteurs34. Malgre ce rapport, on fait tres peu 

d’efforts au Canada pour utiliser la tarification de 1’eau comme moyen de favoriser une 

utilisation plus rationnelle et efficiente de la ressource. Au contraire, les droits et redevances 

pour 1’eau ne tiennent habituellement aucun compte des couts de remise en etat et de 

remplacement eventuel et ressemblent davantage a des droits symboliques visant a produire 

des recedes susceptibles de compenser les frais de construction et d’exploitation.

En 1985, la Commission Pearce (Enquete sur la politique federale relative aux eaux, 1985) 

a propose le systeme de tarification suivant qui exigerait que le prix de 1’eau soit au moins 

egal aux frais engages pour la fournir. Le systeme proposait d’inclure les elements suivants 

dans le tarif :

1) Taxe a la consommation : Le premier element est un prix au metre cube d’eau 
utilise, ou une taxe a la consommation. Ce prix devrait etre egal au cout 
differentiel (ou marginal) engage pour fournir 1’eau, c’est-a-dire au cout 
marginal along terme de 1’approvisionnement supplementaire. De cede fagon, 
on s’assurerait que les utilisateurs reconnaissent le cout qu’ils imposent au 
systeme lorsqu’ils utilisent 1’eau.

2) Tarif fixe : Le deuxieme element est un taux fixe. Etant donne que le cout 
marginal est souvent inferieur au cout moyen (en raison des economies 
d’echelle inherente aux systemes d’approvisionnement en eau), il convient de 
prelever un taux fixe par annee ou par mois pour couvrir la difference entre 
le cout total du systbme et les recedes recueillies au moyen de la taxe a la 
consommation. Les memes principes peuvent etre appliques aux systbmes 
d’dgout.

3) Couts en immobilisations, d’exploitation et d’opportunite : Si le systeme de 
tarification doit tenir compte des couts d’exploitation et des immobilisations, 
y compris de 1’amortissement, il doit aussi reconnaitre la valeur de 1’eau 
meme, y compris le cout d’opportunite dans les cas ou un approvisionnement 
limite est necessaire a d’autres fins utiles.
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4) Compensation pour I’environnement : Enfin. lorsque cela convient, le systeme 
de tarification devrait comprendre une indemnite pour dommages a 
1’environnement lies a Tapprovisionnement en eau ou a 1’elimination des eaux 
usees. Les frais imposes dans le cas des eaux usees devraient idealement tenir 
compte a la fois de la quantite des effluents deverses dans le reseau et de la 
concentration de polluants dans ces effluents.

En diminuant la quantite d’eau utilisee et, par consequent, la capacite de traitement requise, 

le systeme de tarification ci-dessus aiderait a reduire le cout des reseaux 

d’approvisionnement en eau et de collecte et de traitement des eaux usees. II aiderait aussi 

a produire les recedes necessaires pour payer le cout de ces installations. En outre, la baisse 

de la demande ainsi obtenue reduirait les pressions environnementales sur les ressources en 

eau, et en montrant que les utilisateurs sont prets a payer pour 1’eau, le systeme de 

tarification aiderait aaffecter 1’eau a diverses fins et entre les utilisateurs afin que la valeur 

la plus dlevee soit obtenue des ressources limitees. Enfin, un systbme de tarification 

convenable aiderait a faire en sorte que le cout des services d’eau soit reparti equitablement 

sur les beneficiaires, en fonction des avantages qu’ils reqoivent35.

3.5 Changement de Tutilisation des terres

En plus d’accroitre le cout de 1’agrandissement et de 1’entretien de 1’infrastructure urbaine, 

nos modes d’amenagement disperses consomment des quantites excessives de terres 

potentiellement renouvelables. Etant donne que les premiers colons europeens de 

I’Amerique du Nord etaient essentiellement agraires et done attires vers les zones ayant le 

plus de potentiel agricole, les terres agricoles a fort rendement du Canada ont 

historiquement ete les plus vulnerables aux pressions de 1’urbanisation. A I’echelle nationale, 

il y a un rapport etroit entre 1’emplacement des zones urbaines et les terres agricoles de 

grande qualite. Plus de 55 p. 100 des terres du Canada ayant une aptitude agronomique des 

categories 1 a 3 se trouvent dans un rayon de 160 km de zones metropolitaines de 

recensement36. Le corridor Quebec-Windsor, oil habitent actuellement environ 54 p. 100 

des Canadiens, contient plus du cinquieme des terres agricoles des categories 1, 2 et 3 du
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Canada et produit plus du tiers des rentrees de fonds de Pensemble des agriculteurs 

canadiens37. Les terres agricoles a fort rendement du Canada subissent des pressions 

continuelles en raison de Purbanisation, notamment en Ontario et au Quebec oil environ 

10 p. 100 de ces terres et environ 38 p. 100 de toutes les terres de catdgorie 1 se situent a 

Pinterieur et aux alentours des villes de Toronto et de Montreal38.

LTnventaire des terres du Canada (ITC) indique que 11 p. 100 seulement des 992 millions 

d’hectares du pays peuvent servir a une forme quelconque de production agricole, et moins 

de 5 p. 100 sont des terres agricoles a fort rendement (categories 1 a 3) capables de soutenir 

la production vegetale39. Toutefois, le systbme de 1TTC evalue la capacite agricole des 

terres surtout en se fondant sur la qualite des sols et ne tient pas suffisamment compte des 

effets du climat sur la production. Si Pon tient compte du climat rigoureux et des penuries 

d’eau pendant Pete, on estime que moins de 1 p. 100 de la superficie totale du Canada 

convient a la production agricole40.

Le problbme dans le corridor industriel du Canada et partout au pays, c’est qu’on affecte 

les terres aux utilisations qui produisent la "valeur" la plus elevee pour la societe. Comme 

le concept de la valeur est en grande partie determine par le marche, la destinee des terres 

agricoles au Canada est en train d’etre scellde en grande partie par le marche immobilier, 

meme si P affectation des terres aux plus offrants selon les lois de la concurrence pourrait 

ne pas representer la meilleure utilisation du sol. Cela est particulierement vrai lorsqu’il 

s’agit de terres uniques et ecologiquement sensibles.

Par exemple, pendant les annees 1960, la Zone de production fruitiere du Niagara, ou sont 

produits jusqu’a 80 p. 100 des fruits du Canada, a ete amputee de plus de 261 hectares de 

terres chaque annee, principalement pour la construction de nouvelles collectivites 

residentielles41. Tout au long des anndes 1970, la progression de Purbanisation a ete encore 

plus forte. A la fin des annees 1970 et au debut des annees 1980, 8 700 hectares des 

meilleures terres agricoles du Quebec ont ete perdus chaque annee dans la region de 

Montreal42. En sept ans, PAlberta a perdu au moins 16 000 hectares en raison de
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Tagrandissement d’Edmonton et de Calgary43. En Colombie-Britannique, environ 40 000 

hectares de terres agricoles ont ete perdus entre 1962 et 1972, la vallee de 1’Okanagan ayant 

subi un sort semblable a celui qui avail ete reserve a la Zone de production fruitiere du 

Niagara44.

Une etude menee par Environnement Canada sur les tendances de 1’urbanisation entre 1966 

et 1986 dans 70 regions urbaines du pays a revele que quelque 301 440 hectares de terres 

rurales avaient ete utilises a des fins urbaines et liees a 1’urbanisation au cours de cede 

periode de 20 ans45. Environ 58 p. 100 de ces terres avaient une grande capacite de 

production agricole.

Heureusement, ces dernieres annees, il y a eu une amelioration relativement soutenue de 

1’efficience avec laquelle on convertit les terres rurales en terres urbaines. Entre 1981 et 

1986, les 70 regions urbaines comprises dans 1’etude d’Environnement Canada ont 

transforme les terres rurales au taux de 64 hectares par augmentation de 1 000 personnes 

de la population, taux a peu pres deux fois moins eleve qu’au cours de la periode anterieure 

de cinq ans pendant laquelle 119 hectares etaient convertis par augmentation de 1 000 de 

la population. Comme on pouvait s’yattendre, les regions les plus peupldes, oil les prix des 

terrains sont les plus eleves, convertissaient les terres de la fagon la plus efficiente. Entre 

1981 et 1986, les regions urbaines les plus grandes prenaient 53 hectares de terres par 

augmentation de 1 000 de la population, alors que les petits centres en prenaient 242 par 

1 000 (Tableau 1.9).
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Tableau 1.9

CROISSANCE ET CHANGEMENT DANS LES REGIONS IJRBATNES C.LASSEES

SELON LEUR POPULATION. 1981-198646

Population 

(Nbre de regions 
urbaines)

Accrois-

sement de la

suoerficie
%

Density

de neunle-

ment
pop./hectare

Accroissement

de la

Dooulation

%

Taux de

transfer-

mation des

terres
hectares/

1 000 pers.

25 000 - 50 000 (26) 3,3 9,0 1,5 242

50 001 - 100 000 (18) 4,0 9,8 2,9 141

100 001 - 250 000 (13) 4,9 12,8 3,6 104

250 001 - 500 000 (4) 3,2 12,4 5,2 50

> 500 000 (9) 6,6 19,5 6,3 53

Moyenne pour 70

regions urbaines 5,4 16,5 5,4 64

Si les tendances actuelles se maintiennent, un taux moyen d’utilisation des terres de plus de 

60 hectares par augmentation de 1 000 de la population sera necessaire pour accommoder 

les millions de personnes qui s’ajouteront a la population urbaine du Canada au cours des 

prochaines decennies. La plus grande partie de cette activite d’amenagement continuera 

d’avoir lieu dans les grandes zones metropolitaines et dans les zones d’expansion des 

banlieues. En outre, tout indique qu’au cours des 15 prochaines annees, 1’offre en terrains 

posera plus de problemes qu’elle ne l’a fait au cours des decennies precedentes47. Beaucoup 

de regions auront bientot fini d’amenager les terres de la phase un indiqudes dans leurs 

plans directeurs d’urbanisme ou leurs plans d’amenagement urbain et pourraient bientot
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avoir a designer d’autres zones de croissance. Lorsque I’amenagement aura atteint les limites 

des zones agricoles etablies dans les annees 1970, des pressions de plus en plus fortes 

s’exerceront sur les designations de terres agricoles dans le Lower Mainland de la Colombie- 

Britannique, en Alberta, en Ontario et au Quebec48.

Dans le corridor Quebec-Windsor, on prevoit que la population passera a 14,9 millions de 

personnes en 2001 et que le taux d’utilisation des terres sera de 42,1 hectares par 

augmentation de 1 000 de la population49. Ainsi, la population dans ce corridor croitra de 

13,6 p. 100 entre 1981 et 2001, mais la quantile de terres utilisees directement a des fins 

urbaines augmentera de 21,5p. lOO50. Si on inclut les terres utilisdes a des fins 

indirectement liees aux utilisations urbaines, comme les sablieres et les gravieres, les 

gazonnieres, les entreprises de demolition d’automobiles, les d&harges, les installations de 

loisirs, etc., on estime que quelque 668 000 hectares de terres agricoles a fort rendement 

seront perdus dans la zone urbanisee du Canada d’ici 1’an 200051.

Ainsi, les meilleures terres agricoles du Canada continuent de subir la concurrence de 

1’urbanisation. Les agriculteurs doivent venir a bout de ces pressions en essayant de rendre 

I’agriculture plus economique, en sachant que leurs terres pourraient leur rapporter plus 

d’argent si dies etaient utilisees a des fins urbaines. Les exploitations agricoles qui ont reussi 

a resister aces pressions ont generalement atteint les economies d’echelle necessaires et ont 

reussi a tirer parti de la bonne combinaison de mdcanisation, de chimisation et de 

subventions agricoles. Toutefois, cette combinaison oblige de plus en plus les agriculteurs 

a tirer de leur terre une production superieure a ce qu’elle peut leur assurer naturellement, 

detruisant ainsi ultimement cette ressource qu’ils tentent de preserver. C’est un effet 

secondaire moins connu de I’urbanisation sur les terres agricoles. En effet, en plus de 

recouvrir les terres agricoles a fort rendement de beton pour accommoder 1’environnement 

bati, I’urbanisation (alliee a la mondialisation des economies de marche) a aussi aide a 

transformer des exploitations agricoles regionales relativement petites, diversifiees et 

autonomes en grandes industries non viables servant le marchd mondial.
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3.6 Densification de I’habitation

Un moyen de reduire la quantite de terres utilisees pour le logement consiste a encourager 

la "densification residentielle", concept general utilise pour decrire diverses formes 

d’amenagement qui augmentent le nombre de logements dans une collectivite. Des faqons 

typiques d’accroitre la densite de peuplement des terres residentielles comprennent :

1) La transformation : accroitre le nombre de menages pouvant habiter dans des 
maisons individuelles ou jumelees en les renovant et(ou) en les agrandissant;

2) Construction sur terrains intercalaires : construire des logements neufs dans 
des zones residentielles deja viabilisees;

3) Reamenagement : construire des logements neufs sur des terrains sous-utilises 
ou desaffectes (habituellement non residentiels);

4) Reutilisation adaptative : amenager des logements sur des terrains et dans des 
immeubles dont le zonage initial etait non residentiel; et

5) Densification des banlieues : accroitre la densite des nouveaux lotissements 
au moyen d’un controle du lotissement pour favoriser la diminution des 
dimensions des terrains, la reduction des retraits et de la largeur des droits de 
passage, etc.

En plus de reduire les besoins de terrains, la densification a tendance a diminuer les couts 

par logement, peut faire en sorte qu’on utilise 1’infrastructure et les services communautaires 

de faqon plus equitable et efficiente et peut aider a accroitre I’efficience des transports grace 

cl une combinaison plus diversifiee d’utilisations residentielles, commerciales et autres plus 

intenses des terrains.

Une charette sur la densification residentielle organisee par flnstitut urbain du Canada en 

1991 et une etude sur les effets de la densification urbaine preparee la meme annee par le 

ministbre des Affaires municipales de I’Ontario decrivent brievement plusieurs autres 

avantages lies a la densification residentielle (Tableau 1.10).
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Tableau 1.10

AVANTAGES DE LA DENSIFICATION RESIDENTIELLE52

Avantages
sociaux

- favorise I’abordabilitS du logement en rdduisant les cotits par logement;
- accrolt la probability d’un meilleur appariement entre la taille et le type
du logement, d’une part, et les besoins du manage, d’autre part;

- amyiiore 1’accbs aux services et installations communautaires; et
- amdliore la vitality des quartiers, la quality des rapports amicaux et le bon
voisinage qu’on obtient normalement lorsqu’on intygre diffyrents types de
logements, des magasins et d’autres activitys urbaines vitales.

Avantages
6conomiques

- abaisse les cotits de 1’infrastructure par logement neuf; et
- assure (’utilisation plus efficiente de 1’infrastructure et des services
communautaires existants.

Avantages
environ-
nementaux

- rdduit les besoins de terrains rysidentiels, facilitant ainsi la protection des
terres agricoles, des marycages, des terres k bois, des habitats naturels et
d’autres espaces sensibles;
- facilite les transports autres qu’en vyhicule;
- augmente la taxability des transports en commun en rdduisant la
ddpendance de I’automobile;
- augmente 1’efficience moyenne de 1’enveloppe en encourageant
I’amynagement de collectifs;

- ryduit les besoins de matyriaux et d’ynergie par habitant en abaissant les
besoins moyens d’espace rydidentiel par habitant;
- ryduit les distances parcourues, abaissant ainsi le cotit de 1’enltivement des
ordures mynagbres et des dychets laissys par la construction rysidentielle;

- rdduit le cotit d’autres services comme le transport scolaire, la livraison de

biens et le service postal.

II est possible d’accroitre la densite residentielle dans la plupart des villes canadiennes. 

Par exemple, k Ottawa, une evaluation effectuee en juin 1984 des terrains utilises a des
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fins a trks faible densite a revele qu’il serait possible de construire quelque 17 200 

logements neufs en reamenageant ces proprietes53. En outre, il serait possible de 

subdiviser par morcellement environ 1 670 terrains a Ottawa afin de creer de nouveaux 

terrains residentiels, et il y a des milliers d’acres d’espace libre dont certaines parties 

pourraient servir k des fins residentielles k I’avenir54. A Toronto, quelque 800 hectares 

de terrains sous-utilises pourraient servir a la densification residentielle et il serait 

possible de reamenager de cette faqon environ 2 200 hectares dans les banlieues de 

Scarborough, North York et Etobicoke55.

La "surconsommation" de logements par les menages d’aines est un exemple unique 

d’une mdthode de densification residentielle, soit la transformation, qui peut regler des 

questions sociales, economiques et environnementales. En 1982, pres de 85 p. 100 des 

proprietaires-occupants aines habitaient des maisons individuelles56. La majorite de ces 

manages, soit prds de 75 p. 100, occupaient des logements de deux et de trois chambres k 

coucher. En utilisant la norme d’une personne par chambre a coucher, plus de la moitie 

des proprietaires aines etaient consideres comme etant "surloges",ce qui semble indiquer 

un mauvais appariement considerable des besoins d’espace des families plus dgees et de 

la taille rdelle des logements qu’elles occupent. La creation d’un appartement accessoire 

dans un grand nombre de ces cas se traduirait non seulement par une meilleure 

utilisation du pare de logements existants, mais aussi par un accroissement de 

Tabordabilitd du logement tant pour les proprietaires-occupants aines, qui ont souvent 

peu d’argent mais beaucoup d’espace, que pour les locataires de ces appartements. La 

cohabitation par le biais de la transformation facilite aussi 1’integration sociale et peut 

aider a attenuer une partie de 1’isolement que connaissent beaucoup de menages aines.

3.7 Reforme de la reglementation

Bien que la densification residentielle soit une fagon raisonnablement efficiente de 

repondre aux besoins que creent une croissance et un changement modestes dans les 

collectivites canadiennes, 1’opposition publique et certaines preoccupations liees aux
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procedures et aux techniques du processus de planification limitent souvent le recours a 

cede methode.

Afin d’aider a venir a bout de ces preoccupations liees a la planification urbaine, la 

SCHL a recemment lance un programme national, Abordabilite et choix toujours (ACT). 

Ce programme vise a stimuler la reforme de la reglementation de la construction 

residentielle. Les objectifs sont de promouvoir le choix, 1’abordabilite et la qualite des 

logements et Tinnovation dans Thabitation. Les domaines cles dans lesquels une reforme 

de la reglementation serait necessaire comprennent les normes d’amenagement foncier, 

le processus d’approbation de I’amenagement foncier, le processus d’inspection et la 

renovation residentielle. Chacun de ces domaines a un rapport plus ou moins direct avec 

la densification residentielle. Toutefois, les normes d’amenagement foncier, y compris les 

normes sur Tutilisation des terres et la viabilisation des terrains, sont d’une importance 

particuliere.

Les normes touchant Tutilisation des terres ont trait a Tutilisation des sols, aux densites 

des lotissements, a la hauteur des immeubles, etc. Une fois que les exigences en matibre 

de densite et d’emplacement ont ete etablies ou revisees pour permettre un lotissement 

particulier, il faut modifier les reglements de zonage, et souvent, les plans directeurs 

pour permettre Tamenagement. La coordination du changement des plans directeurs et 

la modification des politiques du logement d’une faqon qui soil coherente et opportune 

sont souvent un important obstacle au processus de densification residentielle. A ces 

problemes vient s’ajouter Topposition publique que suscitent souvent les projets de 

transformation, de construction sur terrains intercalaires et de reamenagement. Cette 

opposition, nommee le syndrome "Pas-dans-ma-cour" (PDMC), est axee de faqon typique 

sur la crainte que les changements entrainent le surpeuplement, la perte du caractere 

particulier de la collectivite et la baisse des valeurs des proprietes immobilieres.

Les normes de viabilisation des terrains ont trait aux exigences techniques comme la 

largeur des emprises, les systemes d’egout pluviaux et sanitaires, les services publics, etc.
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On affirme generalement que les normes actuelles sont excessives, depassees et trop 

rigides, empechant ainsi 1’utilisation de nouvelles technologies et de faqons novatrices et 

economiques d’aborder la planification urbaine et la conception des etablissements 

humains.

Pour aider a promouvoir des normes d’utilisation des terres et de viabilisation des 

terrains qui soient plus souples et sensibles aux besoins, le Programme ACT a aide k 

financer de nombreux projets de demonstration novateurs, comme la construction de 

logements sur de petits terrains intercalaires, les pavillons-jardins, les quadruplex 

superposes sur des terrains individuels, les maisons de banlieue agrandissables et d’autres 

encore.

Un grand nombre de ces formes de logement font ressortir Tincompatibilite entre les 

reglements de zonage et les changements de la demande et des besoins de logement 

decoulant des realites demographiques. II faut done poursuivre les recherches et les 

projets de demonstration lies a Tamenagement de maisons plus souples et plus adaptees 

ainsi qu’aux rdformes de la reglementation necessaires pour faciliter leur construction, 

afin de determiner si les reglements de zonage et autres interventions contemporaines 

ont les effets souhaites. D’autres travaux de recherche et de developpement sont aussi 

ndeessaires pour mettre au point des faqons de venir a bout des preoccupations du public 

concernant les densitds rdsidentielles, les exigences en matiere de viabilisation des 

terrains et les principes de la conception des collectivitds urbaines. De faqon gdndrale, il 

faut montrer qu’une densification rdsidentielle bien planifide et conque peut aider a 

rdgler un grand nombre des probldmes sociaux, dconomiques et environnementaux 

modemes, sans que cela ait une influence negative sur le caractere du quartier.

3.8 Forme de logement

En favorisant la creation d’un plus grand nombre de collectifs, la densification peut aussi 

aider k rdduire les besoins de chauffage au Canada. A 1’heure actuelle, environ 60 p. 100
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du pare de logements existants du Canada est compose de maisons individuelles de faible 

densite. Toutefois, en reduisant la surface des murs exposes et en ameliorant le rapport 

entre la surface exposee et le volume, les collectifs d’habitation sont en soi plus 

econergiques que les maisons individuelles.

Une etude menee en 1985 a Sault-Sainte-Marie a revele que les maisons jumelees et en 

rangee consomment en moyenne 66 400 megajoules par logement par an et que les 

immeubles d’habitation utilisent 33 200 megajoules par logement par an, soil 20 p. 100 et 

60 p. 100 de moins, respectivement, que les maisons individuelles dont les besoins se 

situent & 83 000 megajoules par logement par an57. Le Tableau 1.11 montre le manque 

d’efficience des maisons individuelles. Toutes choses etant egales par ailleurs, la 

consommation d’energie des maisons individuelles peut etre superieure de 15 p. 100 a 

67 p. 100 a celle des autres formes courantes de logements avec entree privee, surtout en 

raison du rapport eleve entre leur surface exposee et leur volume.
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Tableau 1.12

ECONERGIE DE DIFFERENTS TYPES DE LOGEMENTS58

Type de logement et de zonage

Millions de BTU
par an pour le

chauffage
Economic

d’dnergie

Maison individuel le de plain-pied 64 Base

Maison individuelle avec dtage 59 15 %

Duplex avec dtage 45 30 %

Triplex avec dtage 42 35 %

Petit immeuble de logements en copropridtd ou

d’appartements ayant le mtoie espace que les
logements ci-dessus

38 40 %

Petit immeuble d’habitation typique dont les

appartements ont moins d’espace que les logements

ci-dessus

21 67 %

Beaucoup d’autres etudes de simulation et empiriques verifient ce rapport entre la forme 

de logement et les besoins de chauffage. Generalement, des economies pouvant atteindre 

33 p. 100 sont possibles simplement en abandonnant le logement individuel au profit 

d’une forme plus efficiente.

L’amelioration de Pefficience dans d’autres domaines, com me la cogeneration et le 

chauffage collectif qui exigent des densites rdsidentielles relativement elevees pour etre 

dconomiques, est a peu prbs impossible pour les maisons individuelles. L’efficience 

globale liee a la production simultanee d’electricite et de chaleur utile (cogeneration) 

peut atteindre 80 p. 100 et meme 90 p. 10059. Cela represente une amelioration
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considerable par rapport aux centrales thermiques conventionnelles qui transforment un 

carburant en electricite avec une efficience maximale d’environ 35 p. 100, quelque 

50 p. 100 a 60 p. 100 de 1’energie etant transformee en faible chaleur qui se perd dans 

I’air ou dans les rivieres. Comme se tenir au chaud en hiver est un des besoins 

energetiques les plus faciles a satisfaire, n’exigeant qu’une energie de tres faible qualite 

capable de chauffer I’air a environ 20 degres Celsius, 1’evacuation de cette faible chaleur 

(qui pourrait etre utilisee pour chauffer les maisons) est inefficient et couteux, surtout du 

fait que la plus grande partie de 1’energie servant a chauffer nos maisons vient 

actuellement de sources de grande qualite, comme le mazout, le gaz et I’electricite 

(Tableau 1.12).

Tableau 1.12

UTILISATIONS RESIDENTIELLES DE L'ENERGIES0

CONSOMMATION PRINCIPALES SOURCES D’ENERGIE

Utilisation

finale

% de

1’Energie

totale

Coftt annuel

moyen par

manage Gaz Electr. Mazout Autre

Chauffage des

locaux 67 % 800,00 $ 59 % 19 % 20 % 2 %

Chauffage de

1’eau 17 % 200,00 $ 53 % 45 % 2 % —

Appareils 14 % 175,00$ — 100 % — —

Eclairage 2 % 25,00$ — 100 % — —

Energie totale 100 % 1 200,00 $ 51 % 30 % 15 % 4 %
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L’utilisation de sources d’energie de grande qualite pour des utilisations finales de faible 

qualite, comme le chauffage des locaux rdsidentiels, est aussi inefficient et couteux 

puisque I’energie ne peut plus servir a d’autres fins. Par contre, si ces sources d’energie 

de grande qualitd etaient reservees a des utilisations finales de grande qualite, comme 

1’alimentation d’appareils de chauffage industriels, la plus grande partie de 1’energie 

serait encore disponible sous une forme extremement utile et organisee apres avoir quitte 

ces appareils. Plutot que d’dvacuer cette energie, on pourrait alors I’utiliser pour chauffer 

les logements au moyen d’un systbme de chauffage collectif.

La possibilite de mettre en place des installations de cogeneration et des reseaux de 

chauffage collectifs depend, entre autres, des densitds des lotissements et de la 

combinaison d’utilisations des sols. Le systeme est beaucoup utilise en Scandinavie et en 

Europe de 1’Est et sert dans une certaine mesure dans d’autres pays europeens. Au 

Danemark, par exemple, environ 40 p. 100 du chauffage dans les secteurs residentiel et 

commercial est assure par un reseau de chauffage collectif. En Suede, ce pourcentage est 

de 25 p. 10061.

Au Canada, bien qu’environ 67 p. 100 de toute 1’energie livree a nos maisons serve au 

chauffage des locaux (Tableau 1.12), la cogeneration et le chauffage collectif sont peu 

utilises, en partie parce que les prix de notre energie sont relativement bas et en partie 

en raison de nos modeles d’amenagement. Une etude detaillee menee au Royaume-Uni 

donne k entendre que des densitds minimales d’environ 44 logements par hectare sont 

ndcessaires pour que la cogeneration et le chauffage collectif deviennent des options 

viables62. Toutefois, la densite moyenne d’une grande partie du pare de maisons 

individuelles du Canada n’est que d’environ 10 a 20 logements par hectare, dont la plus 

grande partie sont situes dans des quartiers residentiels a vocation unique.
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3.9 Rendement thermique et technologic R-2000

Bien que les maisons individuelles soient moins efficientes que les logements collectifs, 

les proprietaires-occupants canadiens et les constructeurs d’habitations ont fait des 

progres considerables pour ce qui est de reduire les besoins de chauffage des maisons 

canadiennes en ameliorant le rendement thermique des enveloppes des immeubles.

Entre 1973 et 1987, la consommation d’dnergie par menage au Canada a diminud 

d’environ 32,5 p. 100. Plus de la moitie de cette baisse etait attribuable a I’amelioration 

de 1’econergie des maisons neuves et de 1’efficacite thermique des anciennes maisons63.

Les mesures visant a atteindre I’efficacite thermique coutent moins cher lorsqu’on les 

prend au moment de la construction du logement. Par exemple, le cout en 

immobilisations supplementaire d’une maison R-2000 varie entre 5 p. 100 et 7 p. 100. 

Toutefois, le cout du chauffage et de la climatisation de ces maisons est generalement 

inferieur de 70 p. 100 par an a celui d’une maison ordinaire. On estime que les 

economies d’energie annuelles brutes realisees par rapport aux maisons conventionnelles 

se situent entre 310 $ et 1 230 $, selon le climat, le cout de 1’energie et la qualite des 

logements conventionnels comparables64. En outre, cela ne represente que les 

economies pour les proprietaires-occupants. Ce qui est encore plus important, ce sont les 

economies d’energie cumulatives des maisons R-2000. Selon une etude menee en 1986 

par le ministere de 1’Energie de I’Ontario, les 5 000 maisons R-2000 du Canada 

economisent environ 12 megawatts/heures par an. Cela represente des economies 

d’energie cumulatives d’environ 60 gigawatts/heures par an. Cette reduction de la 

demande aide a reporter le besoin de construire de nouvelles centrales electriques, ce 

qui a son tour represente des economies considerables au niveau des couts en 

investissements dans les services publics. Le report de la construction de nouvelles 

centrales, lignes de transport et pipelines, de nouveaux postes de transformation, etc. 

reduit aussi les frais d’exploitation annuels, les couts d’entretien et de remplacement de 

1’infrastructure et les couts de declassement a la fermeture des centrales. En outre, en 

evitant les nombreuses externalites sociales et environnementales qui sont souvent liees
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aux projets energetiques (p. ex.,les pluies acides), on realise des economies qui sont 

peut-etre incalculables. En prenant tons ces facteurs en compte, les economies possibles 

decoulant de la diminution des besoins d’energie dans le secteur residentiel sont de 

1’ordre de plusieurs milliards de dollars.

En mettant en oeuvre son programme de la maison R-2000, le Canada a tente de

monnayer ces Economies possibles. Bien que le programme vise a accroitre le rendement

plutot qu’a prescrire des modules ou des normes precises, les maisons R-2000 ont souvent

plusieurs caractdristiques novatrices en commun, dont les suivantes :

1) des niveaux eleves d’isolation ou une surisolation des murs exterieurs, des 
toits et des sous-sols;

2) une membrane d’etancheite scellee, continue et de grande qualitd pour 
reduire les fuites d’air, les couts de chauffage, les courants d’air en hiver, la 
condensation destructrice et la poussibre en ete;

3) une ventilation mecanique continue qui comprend souvent un dispositif de 
recuperation de la chaleur;

4) des fenetres a double ou a triple vitrage de grande qualite avec joints 
d’etancheite durables;

5) des vestibules hermetiques a deux portes pour aider a empecher les vents 
froids d’entrer dans la maison;

6) des installations de chauffage, des chauffe-eau, des appareils et des 
dispositifs d’eclairage econergiques; et

7) une exposition au sud avec rapports appropries entre les fenetres et la 
surface des murs.

3.10 Maison solaire passive

La dernikre caractdristique mentionnee ci-dessus, soit 1’exposition au soleil, a de plus en 

plus d’importance. En effet, Pefficience accrue des enveloppes des batiments continue de 

reduire les besoins de combustibles conventionnels pour le chauffage, augmentant ainsi 

la contribution de 1’energie solaire aux charges totales de chauffage.
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Mis au point en 1982 par le Conseil national de recherches, le modele "HOTCAN" a dte 

utilise pour aider a montrer ce lien entre I’exposition d’un immeuble, I’efficience de 

I’enveloppe et les charges de chauffage. Les chercheurs ont determine les charges de 

chauffage d’une maison standard de 150 m2 ayant 22 m2 de fenetres (et affichant diverses 

autres constantes architecturales) a 12 endroits dans toutes les regions du pays. L’etude 

prenait en compte trois niveaux d’isolation, soit celle etablie par les normes du Code du 

batiment de 1978 et de 1984 et celle des maisons surisolees. Le Tableau 1.13 montre les 

resultats.
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Tableau 1.13

EXPOSITION DE LTMMEUBLE ET GAIN D’ENERGIE SOLAIRE

Endroit
Augmentation en pourcentage des
charges de chauffage des logements

exposes au nord plutdt qu’au sud

Augmentation en pourcentage des

charges de chauffage des maisons
exposes k Test ou & Touest plutdt
qu’au sud

1978 1984 Surisol6es 1978 1984 Surisoldes

Vancouver 14 35 45 6 20 27

Edmonton 12 22 25 5 12 15

Suffield 17 32 37 9 17 21

Swift

Current

14 26 29 7 16 18

Saskatoon 14 26 30 6 14 17

Winnipeg 12 23 26 6 13 15

Toronto 10 23 28 4 11 18

Ottawa 11 23 28 5 12 16

Montreal 12 24 29 5 12 17

Fredericton 13 26 33 5 15 19

Halifax 11 25 29 4 12 14

St. John’s 7 17 21 2 7 10

On constate que partout au pays, il y a un lien direct entre 1’exposition, le rendement 

thermique d’un logement et la contribution relative des gains d’energie solaire aux
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charges de chauffage totales. L’augmentation en pourcentage des charges de chauffage 

des maisons qui ne sont pas exposees au sud est dans tons les cas superieure, dans les 

maisons surisolees, aux maisons construites selon les normes des codes de 1978 et de 

1984. Dans le cas des maisons surisolees, I’augmentation en pourcentage des charges de 

chauffage des logements exposes au nord plutot qu’au sud variait entre 21 p. 100 et 

45 p. 100. Quant aux maisons surisolees exposees a Test ou a 1’ouest, la hausse en 

pourcentage des charges de chauffage se situait entre 10 p. 100 et 27 p. 100. Cela donne 

a entendre qu’en construisant des maisons de plus en plus econergiques dans 1’avenir, il 

serait possible d’accroitre la contribution de 1’energie solaire aux charges de chauffage 

residentielles globales.

De fagon typique, 1’apport annuel de 1’energie solaire dans une maison solaire passive est 

de 1’ordre de 25 p. 100 a 40 p. 10065. Habituellement, on obtient ce gain d’dnergie 

solaire en utilisant une combinaison quelconque de captage d’energie solaire, de 

distribution de la chaleur, d’emmagasinage et d’economie d’energie.

En ce qui a trait au captage d’energie solaire dans la maison, 1’objectif est de choisir le 

bon type de vitrage, la bonne exposition et la superficie la plus appropriee afin de 

maximiser les economies d’energie. Bien qu’une fenetre exposee au sud laisse penetrer de 

1’energie dans une maison, elle permet aussi a la chaleur de s’echapper. La conception de 

maisons solaires passives doit recourir a des vitrages et a une exposition des fenetres qui 

assurent un gain net de chaleur. S’ilya une bonne circulation de la chaleur et si 

1’emmagasinage de 1’energie thermique permet des gains d’energie solaire, une fenetre 

qui assure un gain net de chaleur a un meilleur rendement qu’un mur bien isole.

Puisqu’une partie seulement de la chaleur qui penetre dans un immeuble peut etre 

utilisee immediatement, le reste doit etre redistribue dans la maison ou emmagasine pour 

une utilisation ulterieure. Par consequent, les maisons solaires passives sont souvent 

congues de fagon a permettre une bonne distribution de la chaleur et une bonne
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circulation naturelle de 1’air. Les ventilateurs de divers genres sont souvent integres dans 

ces modules de maison.

L’emmagasinage de I’energie thermique, partie integrante de toute maison solaire 

passive, pent etre assure par des materiaux de construction conventionnels comme les 

plaques de pl&tre et le contreplaque, ou idealement, par des matdriaux de construction 

lourds comme la magonnerie, les parpaings de beton, les carreaux et des couches doubles 

de plaques de pldtre.

Un dernier dldment, soit Tamenagement paysager, peut aussi contribuer a 1’efficacite des 

maisons solaires passives en creant des micro-climats souhaitables. Par exemple, on a 

observe que les arbres et haies servant de pare-vent reduisent la force du vent de 

30 p. 100 k 50 p. 10066. D’autres etudes donnent a entendre que les pins denses, 

capables de reduire la vitesse du vent de jusqu’a 85 p. 100 sur une distance de 12 metres 

sous le vent, diminuent 1’infiltration d’air de quelque 40 p. 10067. De fagon generale, un 

plan energdtique ideal comprendrait des plantations tampons de conifbres au nord, pour 

proteger la maison centre les vents froids d’hiver, et des plantations d’arbres a feuilles 

caduques au sud, pour abriter les surfaces et les murs exposes au sud pendant Pete tout 

en permettant la penetration des rayons du soleil pendant Phiver.

De fagon gendrale, une grande partie de Part de la conception d’une maison solaire 

passive consiste a trouver la bonne combinaison de type de vitrage, de taille et 

d’emplacement, d’emmagasinage thermique et de circulation d’air. Toutefois, un systeme 

passif ne fonctionnera pas efficacement a moins que la maison soit construite de fagon k 

emmagasiner la chaleur captee. II faut utiliser des niveaux d’economie d’energie 

semblables a ceux qu’exige la norme des maisons R-2000.
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3.11 Maisons saines

En 1991-1992, la SCHL a parraine un Concours de modeles de maisons saines dans le 

but de trouver des solutions aux diverses questions touchant le logement et les 

etablissements humains decrites ci-dessus. Le concours avail pour but d’encourager la 

mise au point de modeles de maisons qui sont "saines" tant pour les occupants que pour 

I’environnement. On encourageait les concurrents a proposer des solutions novatrices et 

integrees tenant compte d’un large eventail de criteres de conception, dont la sante des 

occupants, 1’econergie, I’utilisation efficace des ressources, la responsabilite 

environnementale et I’abordabilite.

Les trois categories de maisons comprises dans le concours etaient les suivantes : 

maisons individuelles de banlieue; restauration d’une maison ancienne typique; et 

densification urbaine par construction de petits immeubles sur terrains intercalaires. Les 

deux modeles gagnants etaient tous deux des maisons construites sur terrains 

intercalaires, ce qui reflete I’importance de solutions qui reduisent I’etalement urbain (et, 

par consequent, les besoins d’energie pour le transport) et utilisent mieux 1’infrastructure 

et les autres services urbains existants. Un des modeles gagnants, qui doit etre construit a 

Toronto en 1993, est une maison completement autonome, capable de fonctionner sans 

etre reliee a Tinfrastructure urbaine de distribution d’energie, d’approvisionnement en 

eau et d’evacuation des eaux-vannes. La proposition vise la construction d’un logement 

de trois etages sur une superficie qui ne serait pas beaucoup plus grande que celle 

qu’occupe un garage pour deux voitures. La maison n’est pas connectee au reseau de 

distribution d’electricite; elle a plutot recours au gain passif d’energie solaire allie a un 

appareil de chauffage au bois pour le chauffage des locaux et a la photovoltaique pour la 

production d’electricite. La maison, qui n’est pas rattachee a Tinfrastructure 

d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usees, comprend aussi un systbme 

de recuperation des eaux de pluie, deux systemes de purification, un systbme de recyclage 

des eaux menageres, un reservoir de compostage des matieres organiques et des appareils 

de plomberie a tres bas debit, y compris une toilette qui n’utilise qu’une tasse d’eau
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chaque fois qu’on tire la chasse. Le cout de construction estimatif total de la maison est 

infdrieur a 120 000 $.

L’autre modele gagnant de maison a construire sur terrain intercalaire mettait I’accent 

sur I’amelioration de la qualite de I’air interieur ainsi que sur la protection de 

I’environnement naturel. Ce modele, qui devrait faire 1’objet d’un projet de 

demonstration k Vancouver en 1993, vise une reduction de 15 p. 100, par rapport aux 

mdthodes de construction conventionnelles, du bois d’oeuvre utilise pour Tossature, une 

diminution de jusqu’k 60 p. 100, par rapport aux materiaux conventionnels, de 1’energie 

de production des materiaux de construction utilises, une baisse de 46 p. 100 des besoins 

d’dnergie pour le chauffage des locaux et une reduction considerable de la consommation 

d’energie electrique grace a 1’utilisation d’appareils a haut rendement et a la substitution 

de la lumiere naturelle a I’eclairage electrique.

On assurera la grande qualite de Tair interieur en utilisant des finitions a faibles 

degagements gazeux partout dans la maison, un systeme de ventilation k rendement eleve 

qui distribue Tair frais dans toutes les parties de la maison, des fibres multiples dans le 

systbme de chauffage et un reseau de gaines completement scellees pour eviter que les 

polluants atmospheriques s’infiltrent dans la maison.

Le logement a ete conqu de faqon a repondre aux besoins de logement de divers groupes 

de plus en plus nombreux de la population canadienne, y compris les families 

monoparentales, les acheteurs d’une premibre maison et les couples a la retraite. Le cout 

de construction estimatif total de la maison est inferieur a 115 000 $.
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4.0 CONCLUSION

Dans le present document, nous avons passe en revue les effets environnementaux lies 

aux ensembles rdsidentiels contemporains et avons traite de quelques-unes des strategies 

qui peuvent aider a rdduire ces effets. Par exemple, en accordant une attention 

particulibre aux systemes energetiques integres, aux methodes de construction et aux 

materiaux de construction, on peut aider a diminuer les besoins d’energie de 

fonctionnement de nos maisons. De meme, au moment de la conception des lotissements 

et du choix et de I’amenagement des terrains, la mesure dans laquelle on tient compte de 

la topographic, de la vegetation et de 1’exposition aux divers elements peut sensiblement 

accroitre ou diminuer les besoins d’energie pour le chauffage et la climatisation.

II est possible de modifier considdrablement I’utilisation d’eau par les mdnages au moyen 

du principe de 1 ’ utilisateur-payeur. La densification urbaine, qui comprend 

habituellement une combinaison plus diversifiee d’utilisations des sols residentielles, 

commerciales et autres, permet de mieux utiliser 1’infrastructure et les services 

municipaux existants et a tendance a rdduire les besoins d’energie pour le chauffage. Elle 

permet aussi de diminuer les besoins d’energie moyens pour le transport en reduisant la 

frequence et la distance des trajets en automobile et en ameiiorant les possibilites de 

transport en commun et de deplacement a pied et a bicyclette. En outre, les 

amenagements compacts contigus facilitent la protection des terres agricoles, des pares, 

des mardcages, des habitats naturels et des autres espaces environnementalement 

sensibles. Les couts de la collecte des eaux usdes sont aussi beaucoup moins dlevds dans 

les lotissements groupds et plus denses et les couts du traitement sont plus bas grace h 

des usines de traitement plus grandes.

Depuis plus de dix ans, la SCHL dtudie la possibilitd d’appliquer ces solutions et d’autres 

techniques dcologiques dans le secteur rdsidentiel. La majoritd des solutions se sont ddja 

rdvdldes rdalisables techniquement. Par consequent, un des principaux ddfis restants 

consiste k informer les municipalitds, les constructeurs d’habitations et les acheteurs de
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maison des coftts sociaux, economiques et environnementaux globaux des modes 

d’amenagement actuels. Ils doivent aussi comprendre les nombreux avantages que 

prdsentent les nouvelles methodes de construction et de planification urbaine 

relativement k 1’accroissement de la souplesse et du choix des logements ainsi que de 

I’abordabilite et a la diminution des besoins globaux d’energie et de ressources de nos 

milieux de vie.

Pour prendre des decisions eclairees, les acheteurs de maisons doivent etre mieux 

informes des differents compromis sociaux, Economiques et environnementaux qu’ils font 

lorsqu’ils choisissent un genre de maison et son emplacement. Cette information aidera 

aussi k attEnuer quelques-uns des effets du syndrome "Pas-dans-ma-cour" (PDMC) que 

suscitent habituellement les plans de rEamEnagement des collectivitEs existantes. Les 

municipalitEs, elles, doivent favoriser les solutions plus novatrices dans le domaine du 

logement qui sont mieux adaptEes aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et au 

changement rapide des conditions dEmographiques et socio-Economiques. La nEcessitE de 

rEformer certaines normes municipales touchant 1’utilisation des terres et la viabilisation 

des terrains, qu’on considere souvent excessives, dEsuetes et exagErEment rigides, revet 

une importance particuliere a cet Egard Etant donnE qu’elles empechent le recours a la 

nouvelle technologic et aux mEthodes novatrices et plus Economiques de conception et 

de planification urbaine.

En fin de compte, grace a une rEglementation plus souple et a un public mieux informE, 

les constructeurs d’habitations auront moins de difficultE a rEpondre aux nouveaux 

besoins de logement en offrant des maisons qui, par rapport aux maisons existantes, sont 

k la fois plus abordables, plus adaptables, plus efficientes au niveau de TEnergie et des 

ressources et plus saines pour leurs occupants.
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