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■ Atelier sur les infrastructures municipales et I'habitation ■

La Soci§t6 canadienne d'hypoth§ques et de logement a parraind un atelier sur la question des 
infrastructures municipales et de I'habitation qui a eu lieu a I'hdtel Westin d'Ottawa les 22 et 23 mars 
1995.

Cet atelier visait surtout a examiner les questions de nature 6conomique, environnementale, sociale 
et technique touchant les infrastructures canadiennes dans I'optique de leur 6tat, de leur gestion et de 
leur financement.

La premiere journ§e de I'atelier a §t6 consacr6e & Evaluation de Etat des infrastructures et a I'examen 
du rapport entre les nouvelles formes d'am§nagement des collectives et les infrastructures 
municipales.

La deuxi&me journ6e, les participants ont examine divers genres de partenariats publics-priv^s destines 
& financer les infrastructures municipales ainsi que la diffusion de I'information concernant les 
infrastructures et lesfacons d'amSIiorer les communications dans ce secteur. Le programme de I'atelier 
est pr6sent6 dans I'annexe.

L'atelier a attir§ environ 60 personnes. Les participants 6taient des experts en infrastructures provenant 
de I'industrie, des universEs et des gouvemements. ftaient ggalement presents des repr^sentants de 
certains ministSres et organismes f6d6raux comme Industrie Canada, Environnement Canada, Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada, le Conseil national de recherches ainsi que le Bureau de 
('infrastructure du Conseil du Tr6sor. Une liste des participants est fournie dans I'annexe.

Des documents de base ont 6t6 commandos pour servir de point de depart aux discussions. A I'atelier, 
la presentation de ces documents a ete suivie de debats en sous-groupes, de periodes de questions 
et de discussions generales. Les documents d'information, maintenant offerts sous leur forme finale, 
sont les suivants :

• Evaluation de I'gtat des infrastructures municipales, par le Conseil national de recherches du 
Canada

• Partenariats pubiics-prives en infrastructures municipales, par le IBI Group
• Valeurs en Evolution dans des collectivit6s en Evolution : L'evaiuation des nouvelles 

orientations en matibre d'amenagement rSsidentiel, par Hygeia Consulting Services
• CoQts de /'infrastructure assocfes aux approches traditionneiies et nouvelles en matibre 

d'amenagement, par Essiambre, Phillips, Desjardins
• Evaluation des besoins d'information sur les infrastructures municipales, par REIC Consulting 

Ltd.

On peut obtenir des exemplaires de ces documents en communiquant avec le :

Centre canadien de documentation sur I'habitation 
Socidtd canadienne d'hypotheques et de logement 
700, chemin de Montreal, Ottawa (Ontario) K1A 0P7 
Tdldphone : (613) 748-2367 Tdldcopieur : (613) 748-4069
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■ Mot d'ouverture ■

Conferencier
Douglas A. Stewart, Vice-pr6sident, Propositions et recherche, Socidtd canadienne d'hypotheques et 
de logement

a SCHL est heureuse de parrainer cet atelier sur les infrastructures municipales et I'habitation 
et est tres encouragde par la grande diversity des int^rets repr6sent6s. Pendant les deux 
prochains jours, nous compterons parmi nous des reprdsentants de tous les niveaux de 
gouvernement, d'universites, d'industries, dissociations et d'entreprises de consultation 

privdes. Au nom de la Soci^td, j'aimerais remercier les membres du comit§ consultatif qui ont aid6 la 
SCPIL a planifier et & organiser cet atelier : Guy Fdlio, du Laboratoire d'infrastructures du Conseil 
national de recherches du Canada; Paul Gravelle, de I'Association canadienne des constructeurs 
d'habitations; Hok-Lin Leung, de la School of Urban and Regional Planning a I'universit6 Queen's; Hani 
Mokhtar, du Bureau de ^infrastructure du Secretariat du Conseil du Tresor; Serge Pourreaux, du Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines; et Kathy Thompson, de la Federation 
canadienne des municipalites.

Mon but ce matin est de presenter le contexte de ces deux journees de discussion. Pour y parvenir, 
je vous expliquerai d'abord les evenements qui ont mene a I'organisation de cet atelier, puis je vous 
decrirai nos principaux objectifs en tant qu'organisme de parrainage.

En 1992, la SCHL a parraine, en cooperation avec I'Association canadienne des constructeurs 
d'habitations, un atelier intitule Infrastructure et habitation : enjeux et options. Cet atelier, tenu e 
I'universite Western Ontario, avait pour but d'examiner les questions sociales, economiques et 
techniques liees a I'etat des infrastructures canadiennes.

A I'actuel atelier qui a lieu trois ans plus tard, nos objectifs sont plus precis. Nous voulons partager les 
resultats de la recherche entreprise par suite de I'atelier de 1992, examiner comment les municipalites 
evaluent I'etat de leurs infrastructures, etudier de nouveaux moyens d'aborder la planification 
communautaire et le financement qui reduiraient les coOts des infrastructures, et enfin, determiner les 
meilleurs moyens de diffuser I'information sur les infrastructures.

Si je me fonde sur le programme de notre atelier, je peux dire sans risque d'erreur que nous devrions 
nous preparer a deux journees de discussion tres intdressantes. Chacun de nous amene e ces debats 
une perspective unique et un ensemble different de priorites. Nous aurons naturellement tendance e 
accorder une attention particuliere aux questions qui nous concernent le plus directement et, dans une 
grande mesure, la reussite de cet atelier dependra de I'efficacite avec laquelle nous traiterons de ces 
questions.

Toutefois, il importe aussi de stimuler les discussions sur la situation globale, c'est-e-dire d'aller au-deie 
des questions individuelles et d'examiner les repercussions plus larges qu'ont des infrastructures 
ads§quates sur I'ensemble de I'dconomie et de la socidtd. La fourniture d'infrastructure et de services 
communautaires a un effet direct sur tous les aspects de nos vies, y compris sur le financement, 
l'abordabilit6 du logement, la prospdritd dconomique et la qualitd de I'environnement. Les questions
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en cause n^cessitent plus qu'une simple discussion sur les installations requises, leur cout et le moyen 
de les financer.

Nous ne devons pas oublier la valeur globale de ces installations pour la socidtd. Par exemple, 
I'investissement dans les infrastructures municipales crde des emplois locaux et procure des avantages 
immddiats sur les plans dconomique et social. On estime que le programme Travaux d'infrastructure 
Canada de 6 millions de dollars crdera plus de 100 000 emplois sur une pdriode de cinq ans. Mais ce 
qui importe encore plus, c'est qu'une infrastructure saine aide d attirer les investissements futurs. La 
qualitd de nos infrastructures a des rdpercussions dconomiques nationales et internationales. Dans 
I'dconomie mondiale d'aujourd'hui, les capitaux et les ressources humaines sont de plus en plus 
mobiles. Pour soutenir la concurrence Internationale, les entreprises comptent sur des rdseaux de 
transport, d'approvisionnement en eau, d'dgouts et de communications de bonne qualitd. Nous avons 
aussi besoin de bonnes installations de soins de santd, d'dducation et de loisirs pour attirer et conserver 
une main-d'oeuvre qualifide et mobile. Sur le marchd mondial, de bonnes infrastructures et des services 
communautaires de qualitd donnent d nos villes un avantage comparatif crucial.

Get avantage comparatif est encore plus grand lorsqu'un environnement sain vient s'y ajouter. A cette 
dpoque de prise de conscience des questions dcologiques, nous reconnaissons de plus en plus que les 
systemes d'infrastructure et les technologies influent directement sur la santd de I'environnement et, 
en fin de compte, sur notre propre santd. Cela est particulierement vrai dans les domaines de la 
planification des transports, de I'dnergie, de I'approvisionnement en eau, du traitement des eaux usdes 
et de la gestion des eaux d'orage. Lorsque les Nations Unies et d'autres organismes internationaux 
classent les villes comme etant «un bon endroit ou vivre», I'air respirable, I'eau buvable et les espaces 
verts suffisants dans un environnement sain sont toujours des indicateurs tres importants. En fin de 
compte, ni les gens ni les entreprises recherchent les endroits polluds. Enfin, des services 
communautaires et d'infrastructures de grande qualitd, comme un rdseau efficace de transports en 
common, des garderies accessibles et un systdme d'dducation adaptd aux besoins, peuvent faciliter 
I'atteinte de divers objectifs sociaux en amdliorant la mobilitd, les occasions d'emploi et la santd sociale 
globale de tous les Canadiens.

Alors que les documents d'information prdpards pour chaque session de I'atelier prdsentent des 
objectifs assez prdcis, les discussions en sous-groupes et gdndrales qui les suivront donneront 
I'occasion d'analyser la situation d'ensemble de facon plus globale et exhaustive. Ces discussions 
seront axdes sur quatre thdmes : I'dtat des infrastructures; les fagons d'aborder la planification; le 
financement des infrastructures par les partenariats; et la diffusion d'information. Pendant chaque 
session, les discussions auront trois buts : ddterminer ce que I'on sait dans chacun des domaines 
abordds; trailer des facons dont ces sujets sont lids les uns aux autres au niveau des questions 
sociales, dconomiques et environnementales plus larges; et discuter de ce qu'il reste a faire dans 
chacun de ces domaines.

J'aimerais dire quelques mots sur chacun de ces thdmes afin de les expliquer brievement.

Etat des infrastructures

Lorsque nous traitons de I'dvaluation des infrastructures municipales, nous devons examiner non 
seulement les mdthodes et techniques utilisdes par les municipalitds pour mesurer la suffisance des
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syfctSmes, mais aussi les criteres utilises pour en determiner I'etat. II ne s'agit pas tellement de savoir 
si nos systemes tombent en mine, mais plutQt s'ils fonctionnent de facon rentable, s'ils protSgent 
d'autres biens prdcieux, comme notre airet notre eau, et s'ils servent la collectivite de facon equitable.

Malheureusement, la mesure dans laquelle nos systemes nous permettent de faire une evaluation 
precise de I'etat de nos infrastructures varie considerablement d'une ville e I'autre. Tres souvent, les 
mesures que nous utilisons sont subjectives et imbues de valeurs et, dans certains cas, dependent 
meme de la memoire d'individus. De facon generale, nous avons besoin de meilleurs renseignements 
pour mieux gdrer nos elements d'infrastructure. Nous devrions peut-etre aussi nous demander si nous 
n'aurions pas besoin d'un systeme different pour evaluer I'etat des infrastructures, systeme qui 
comprehdrait des indicateurs du rendement nouveaux et plus complets qui ne tiendraient pas seulement 
compte des fuites et des ruptures.

[-'infrastructure, c'est plus que des ecrous et des boulons; les enjeux sont beaucoup plus grands que 
les seules considerations pecuniaires. Les avantages tires des infrastructures et des services 
communautaires represented une valeur cumuiee pour la societe et peuvent depasser largement les 
capitaux engages dans les conduites et le beton meme.

Etant donne la valeur cumuiee de ^infrastructure et la multitude d'avantages qu'on en tire, ne devrions- 
nous pas utiliser un systeme de comptabilisation plus complet qui va au-dela du simple enregistrement 
du nombre annuel de plaintes sur les conduites maltresses? Un tel systeme de comptabilisation nous 
indiquerait clairement la contribution de I'infrastructure et des services e I'atteinte de buts sociaux, 
6conomiques et environnementaux d'ensemble. II aiderait aussi les decideurs municipaux e determiner 
les fins auxquelles ils devraient consacrer des ressources financieres actuelles et futures et leur 
permettrait de mieux comprendre les compromis necessaires. En plus, un tel systeme donnerait aux 
hommes politiques les moyens de montrer I'importance des investissements pour les infrastructures 
invisibles au grand public, etant donne que ce dernier a tendance e appuyer davantage les depenses 
e court terme donnant des rdsultats plus visibles.

Formes de planification urbaine

Lorsqu'on crde une collectivite e partir de rien, le processus de planification et d'approbation constitue 
un systeme qui permet d'etablir un equilibre entre les divers compromis sociaux, economiques et 
environnementaux lies e I'infrastructure. Toutefois, ce systeme a ses limites. Dans le passe, les normes 
d'urbanisme et d'ingenierie ont favorise les methodes qui ont fait leurs preuves et n'ont pas encourage 
I'adoption d'approches novatrices de I'amenagement. Pourtant, la fagon dont les collectivites sont 
baties influe enormement sur les types d'infrastructures (c'est-e-dire les systemes et technologies reels) 
requis; elle influe aussi sur la quantite des infrastructures construites et leur cout.

Comme I'ont deja reconnu beaucoup de provinces et de municipalites, le temps est venu de reviser les 
normes d'urbanisme et d'ingenierie etablies pour les systemes conventionnels, ainsi que les systemes 
et technologies d'infrastructures. Par exemple, s'il est possible de construire un lotissement ou le 
traitement des eaux usees se ferait sur place de facon rentable, quelles seraient les repercussions pour 
les usines de traitement des eaux d'egout au niveau regional? Que pouvons-nous apprendre sur les 
nouvelles normes d'urbanisme et d'ingenierie qui pourraient eviter la hausse des coGts des
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infrastructures tout en rendant nos collectivity plus souples et sensibles a revolution des besoins de 
logement?

Financement des infrastructures

Quelle que soit la faqon dont nous abordons le sujet des codes et normes pour la construction et 
I'entretien des infrastructures, il n'en demeure pas moins que quelqu'un doit payer la note. Dans ce 
contexte, la notion du partenariat public-privd est une rndthode novatrice qui suscite actuellement un 
interet considerable. En raison de la realite financiere actuelle, tous les niveaux de gouvernement font 
face au m§me probieme; celui de repondre aux attentes du public concernant la prestation de 
programmes sans augmenter la dette ou le niveau d'imposition. La principale orientation du recent 
budget federal etait que tous les organismes publics, y compris les societes d'Etat comme la SCHL, 
se redefinissent pour axer leurs efforts sur ce qui doit etre fait et travailler avec le secteur prive.

Dans le domaine de la construction et de I’entretien des infrastructures, les partenariats pourraient etre 
le moyen cie de realiser les travaux plus rapidement et efficacement et de tirer le meilleur parti des 
forces et des quality de chacun. Ils pourraient aussi etre la solution a quelques-uns des problfemes 
inhyents 3 notre systfeme actuel d'am^nagement et d'entretien des infrastructures.

Mais les partenariats soulfevent aussi certaines questions int^ressantes. Par exemple, comment doit-on 
n§partir les couts et les avantages liy a ces installations entre les partenaires, les utilisateurs ryis et 
les byyiciaires indirects? Qui devrait payer les diff6rents frais et S quoi devrait s'6lever la contribution 
de chacun? Et dans quelle mesure doit-on permettre a des partenaires privy de tirer des profits 
d'installations que beaucoup de gens consid£rent comme des biens sociaux?

Nous espdrons que les modules de partenariat et Etudes de cas pryentes demain jetteront un peu de 
lumiSre sur ces questions.

Diffusion de I'information sur les infrastructures

II ne manque pas de recherches, de conferences, d'ateliers et de symposiums sur les infrastructures 
et d'autres questions urbaines au Canada et partout au monde. I'information abonde et certaines 
sources sont plus utiles que d'autres. Le probieme, c'est que I'information disponible n'est pas toujours 
utilis6e pour prendre des decisions plus yiairees, et que dans certains cas, les decideurs ne savent 
m§me pas que cette information existe. En 1985, un document intitule Etat et financement de 
/'infrastructure municipaie au Canada, prepare par la Federation canadienne des municipalites, 
recommandait la mise au point de meilleurs systemes d'information, notamment pour les petites 
municipalites. Ces syst6mes faciliteraient une meilleure gestion des systemes d'infrastructure et une 
utilisation plus efficace des fonds. La recommandation d’une meilleure diffusion de I'information sur 
les infrastructures a aussi ete un resultat cie de I'atelier de 1992 sur ^infrastructure, organise par la 
SCHL et I'ACCH.

Pendant la derni6re session, nous traiterons des meilleurs moyens de satisfaire les besoins 
d'information des municipalites en tentant de repondre £ certaines questions. Par exemple, quel type 
d'information les municipalites recherchent-elles? Sous quelle forme serait-elle la plus utile? Les
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municipalitSs de diff^rentes tallies ont-elles diff^rents besoins d'information? Les municipalitds peuvent- 
elles payer pour obtenir I'information dont elles ont besoin, et si oui, combien? Serait-il utile de order 
un centre d'information sur les systdmes d'infrastructure novateurs et leur rdussite ou leur dchec et 
d'dlaborer des rdseaux ou des bases de donndes infofmatiques?

Tout comme dans le domaine du financement, la formation de partenariats publics-privds pourrait peut- 
§tre contribuer & une diffusion efficace et efficiente de I'information.

Au cours de nos ddbats sur ces quatre thdmes elds pendant les deux prochains jours, nous nous 
pencherons sur un grand nombre des ddfis auxquels font face les systdmes d'infrastructure du Canada. 
Pour relever ces ddfis, chaque institution, organisation et personne ayant des intdrets dans les 
infrastructures efficaces et efficientes devra ddployer des efforts soutenus et coordonnds.

J'anticipe avec plaisir d'dcouter ce que vous avez d dire sur les infrastructures municipales au Canada 
ainsi que vos conclusions et recommandations pour I'avenir.
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PREMIERE JOURNEE 1 111 I

------- iii

L'EVALUATION DE L'ETAT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Moderateur
Hani Mokhtar, Bureau de I'infrastructure, Conseil du Trdsor du Canada

Conferencier
Guy F6lio, chef de groupe, Laboratoire d'infrastructures, Conseil national de recherches du Canada 
Sujet : Evaluation de I'etat des infrastructures municipales
(Document d'information : Evaluation de I'etat des infrastructures municipales : Resultats d'un Bondage des mesures utilisees 
par les municipa/ites pour evaluer I'etat de leurs infrastructures)

'expose que je vous pr^sente aujourd'hui se fonde sur les resultats d'une §tude mende par 
le Conseil national de recherches du Canada. Cette 6tude, financ^e conjointement par la 
SCHL et le CNR, avait quatre buts : determiner les types de pratiques auxquelles les 
municipalites canadiennes ont recours pour repertorier et g6rer leurs infrastructures urbaines; 

^valuer les infrastructures souterraines et leur etat; juger de la suffisance des parametres utilises pour 
^valuer I'etat; et etablir un ensemble de mesures objectives pour evaluer I'etat des reseaux de 
distribution de I'eau et de collecte des eaux usees. L'etude etait axee sur les infrastructures 
souterraines pour I'eau et les egouts puisqu'on n'avait ni le temps ni les ressources necessaires pour 
inclure les types d'infrastructures urbaines visibles, comme les trottoirs, les routes, les reseaux 
d'eclairage et les installations de loisirs.

Plusieurs autres etudes documentaires ont ete realisees, y compris une etude menee par la Federation 
canadienne des municipalites en 1985 et intituiee Etat et financement de I'infrastructure municipale 
au Canada*. Plusieurs recommandations cies concordent avec celles de l'etude du CNR, y compris 
celles qui portent sur I'etablissement de normes de qualite du service, la reduction des obstacles 
bureaucratiques £ la reconstruction et d I'entretien, I'importance plus grande e accorder e I'entretien 
et e la reconstruction et I'ameiioration des systemes de gestion. Une autre etude, intituiee Fragile 
Foundations: A Report on America's Public Works, realisee aux Etats-Unis en 1988 par le National 
Council on Public Works Improvement, fait des recommandations cies semblables e celles de l'etude 
de la FCM et £ celles d'autres organisations.

L'etude du CNR devait servir e examiner les reseaux de distribution d'eau et de collecte des eaux usees 
dans des municipalites de toutes les regions du Canada. Jusqu'a present, on a recueilli de I'information 
sur la distribution de I'eau dans 46 villes et des renseignements sur les egouts pluviaux et d'eaux usees 
dans 41 villes sur 49. L'etude visait quatre categories de municipalites : les villes comptant plus de 
100 000 personnes (14); les villes ayant entre 50 000 et 100 000 habitants (9); les villes de 10 000 
e 50 000 habitants (14); et les villes ayant une population de moins de 50 000 personnes (9).

Les villes ont regu des questionnaires visant e recueillir de I'information sur la population servie, la 
longueur du reseau et le diametre, l'§ge et le mat^riau des conduites. En ce qui a trait aux reseaux de

L'6valuation de l'6tat des infrastructures municipales 7
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distribution d'eau en particulier, les questions visaient 3 determiner le nombre de branchements d'eau 
et le nombre de ruptures de canalisations en 1992 (on a choisi 1992 parce qu'on disposait ddja 
d'information pour cette annde-la).

Pour determiner I'etat du rdseau de distribution d'eau et evaluer le niveau des connaissances 
municipales sur ce rdseau, on a pose plusieurs questions sur les methodes d'entretien, de nettoyage, 
d'inspection, de remise en etat et de remplacement; les besoins techniques et de gestion percus des 
ingenieurs municipaux; et tout commentaire que les personnes interrogdes pourraient vouloir faire.

On a pose des questions semblables sur les reseaux pluviaux et de collecte d'eaux usees.

L'enquSte initiale par courrier a obtenu un taux de reponse de 85 % pour les deux questionnaires, ce 
qui est relativement bon. Cela etant dit, toutefois, quelques villes n'ont pas repondu 3 un certain 
nombre de questions. Selon plusieurs ingenieurs ayant rempli le questionnaire, ils n'avaient pas donne 
de reponse parce que les donndes demandees par le CNR n'etaient tout simplement pas disponibles. 
Dans certains cas, les donnees disponibles sont assez precises (comme celles qui portent sur le 
materiau des canalisations a des endroits particuliers), mais le pourcentage de canalisations en 
plastique dans les reseaux de distribution d'eau est inconnu.

Selon I'enquete du CNR, il semble qu'on ait beaucoup de difficultes e accdder e de I'information pour 
I'ensemble du rdseau.

Quelques statistiques interessantes portent sur I'age des reseaux existants. Dans I'ensemble, environ 
47 % des reseaux des villes qui ont rempli le questionnaire ont moins de 30 ans, environ 25 % ont 
entre 30 et 50 ans et 26 % ont plus de 50 ans. II y a des cas extremes dans lesquels 65 % des 
reseaux de certaines villes ont plus de 50 ans : Saint John (Nouveau-Brunswick), Victoria (Colombie- 
Britannique), Charlottetown (Tle-du-Prince-Edouard) et York (Ontario). Dans ces villes, les deux tiers des 
reseaux ont plus de 50 ans. Fait surprenant, quelques reseaux de distribution d'eau canadiens sont plus 
vieux que les reseaux en France.

Les tuyaux metalliques sont le materiau dominant utilise dans nos reseaux d'eau (74 %) et plus de 
80 % des ruptures de ces reseaux sont attribuables aux tuyaux metalliques, probablement en raison 
du probleme inherent de corrosion. L'amiante-ciment est utilise dans 10 % des reseaux, en moyenne; 
71 % du rdseau d'eau de la Ville de Regina est compose de tuyaux d'amiante-ciment. Le PVC a ete 
davantage utilise comme materiau initial dans I'ouest du pays que dans I'est, mais il est le materiau 
de remplacement le plus populaire.

En ce qui a trait aux methodes d'inspection utilisdes, plus de la moitie des villes touchdes par I'enquete 
recouraient e la methods visuelle externe. En d'autres termes, lorsqu'une rupture se produit, quelqu'un 
descend dans la tranches pour examiner et remplacer la section de tuyau defectueuse. Ce type de 
methods de «gestion» se fonde sur ('experience personnels et les connaissances d'une, de deux ou 
de trois personnes, et beaucoup de ces «specialistes» atteindront bientdt l'§ge de la retraite. Une autre 
methods commune qui est aussi utilises par la moitie des villes visdes par I'enquete consists e analyser 
les sections de tuyau remplacees. D'autres methodes d'inspection comprennent les mesures de la perte 
de pression et de la corrosion. Six des villes touchees par I'enquete (dont trois ayant une population 
de moins de 10 000 personnes) n'inspectent pas activement leurs reseaux.
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Parmi les mesures utilises pour determiner I'dtat du reseau d'eau, le nombre de ruptures par kilometre 
de canalisation est la plus populaire. Environ 23 des villes comprises dans I'enquete utilisaient cette 
methods. Treize villes comptaient sur le nombre de plaintes recues pour juger de I'etat de leurs 
rdseaux. La nature de la population influe considerablement sur cette mesure extremement subjective, 
en ce sens que les populations politiquement actives et qui se font entendre sont plus portees a se 
plaindre. Douze villes dvaluent I'etat de leurs rdseaux en fonction de la pression dans les conduites et 
de leur capacite d'assurer le debit ndcessaire & la lutte centre les incendies. L'expdrience personnels, 
autre mesure extremement subjective, est utilises par environ 25 % e 30 % des villes touchdes par 
l'enqu§te. Un huitidme des villes utilisaient des fiches d'entretien pour dvaluer I'etat de leurs rdseaux.

L'analyse obtenue par la grande majoritd de ces mesures est extremement subjective et, parmi les 
mesures objectives, I'age des tuyaux ne reflete d'aucune facon leur dtat. Dans I'Outaouais, par 
exemple, les conditions du sol ont oblige les autoritds d remplacer une partie des tuyaux aprds 
seulement vingt ans de service. Dans d'autres parties du Canada ou les sols sont moins agressifs, 
certains rdseaux de 50 ans sont en parfait dtat.

Un autre paramdtre subjectif est la fiabilitd de la source d'eau. Les villes sont convaincues que si leur 
eaU vient d'un lac et que la qualitd est bonne, ils ont un bon reseau de distribution. Toutefois, il existe 
une bien faible correlation entre la qualitd de I'eau qui s'dcoule dans la canalisation et I'dtat de cette 
canalisation. Selon les systemes de traitement biologique utilises, une corrosion interne peut se 
produire, bien qu'elle soil habituellement mineure comparativement aux dommages causds d I'ensemble 
de la canalisation.

L'enquSte visait aussi a demander I'avis des reprdsentants municipaux sur I'dtat de leur reseau d'eau. 
Dans I'ensemble, plus de 80 % croient que leur rdseau est en bon dtat ou dans un dtat acceptable. Une 
ville seulement a indiqud que son rdseau dtait en trds mauvais dtat. Environ cinq villes ont dit que des 
parties de leurs rdseaux dtaient en bon dtat alors que d'autres ne I'dtaient pas.

Ces rdponses indiquent non seulement un manque d'uniformitd des mesures utilisdes, mais aussi leur 
insuffisance. Beaucoup de mesures ne refletent aucunement I'dtat rdel d'un rdseau de distribution 
d'eau, mais certaines pourraient etre utiles si Ton dtablissait un repdre.

En ce qui concerne les systdmes pluviaux et de collects des eaux usdes, 75 % des matdriaux utilisds 
pour les dgouts pluviaux sont faits de bdton et les 25 % restants d'acier, de PVC ou de gres vitrifid. 
Ce dernier matdriau est extremement populaire au Royaume-Uni parce qu'il est «dcologique». En ce 
qui a trait aux systdmes de collecte des eaux usdes, le bdton est le matdriau le plus populaire (39,7 %), 
suivi du grds vitrifid (31,1 %). L'utilisation de PVC est plus courante dans le cas des systdmes de 
collecte des eaux usdes.

La plupart de nos systdmes d'dgouts pluviaux et de collecte des eaux usdes sont relativement jeunes 
(moins de 50 ans d'une durde utile de 75 d 100 ans). La sdparation des deux systdmes au cours des 
cinq d dix dernidres anndes a amend des amdliorations considdrables et I'dtablissement d'un rdseau 
d'dgouts pluviaux relativement jeune.

Toutefois, on ne peut pas en dire autant des rdseaux de collecte des eaux usdes. La moitid du rdseau 
de plusieurs villes a plus de 50 ans (y compris Fredericton, Vancouver et Montrdal) et dans deux villes 
(Victoria et Saint John), une partie considdrable du rdseau a plus de 75 ans.
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Pour les rgseaux d'6gouts pluviaux et de collecte des eaux us6es( la m^thode d'inspection la plus 
populaire utilis^e par presque toutes les municipalit^s touch^es par I'enquete est I'inspection par 
camera de t^l^vision en circuit ferm6, ^ laquelle s'ajoute I'inspection visuelle externe au moment des 
reparations. Toutefois, la facon dont cette technique est utilis^e varie enormement. Alors que certaines 
villes utilisent I'inspection par camera de television pour determiner I'emplacement d'un blocage, 
d'autres s'en servent pour evaluer leurs systemes et etablir les priorites. Meme lorsqu'elles disposent 
de donnees obtenues par cette technique, certaines villes ne les utilisent pas pour gdrer leurs systemes.

Lorsque nous avons demande aux villes d'enumdrer les types de mesures qu'elles utilisent pour evaluer 
leurs systemes, toutes ont mentionne I'inspection par camera de television en circuit ferme. Toutefois, 
certaines villes n'ont pas d'echelle devaluation rigide pour classer leurs systemes.

[.'experience personnels est aussi un facteur pris en compte, tout comme le nombre de plaintes, I'Sge 
d’un rdseau (qui n'a rien e voir avec son etat), le type de materiau des conduites et les fiches 
d'entretien (y compris le nombre de reflux).

Encore une fois, une partie des mesures sont extremement subjectives. Pour ce qui est du classement 
des rdseaux, toutefois, beaucoup s'inscrivent dans la categorie «bon» ou «acceptable».

Ce qu'il faut se demander, c’est dans quelle mesure ces jugements subjectifs sont valables. Sur un 
questionnaire, une ville a indiqud que I'dtat de son rdseau d'dgouts variait entre «acceptable et bon». 
Mais pendant une entrevue de 90 minutes, les travailleurs ont avoud qu'il y avait eu tellement de reflux 
et de ruptures dans leur rdseau que la ville avait de la difficultd d obtenir de I'assurance.

Dans le cas des infrastructures visibles, comme les rdseaux routiers, la situation en matidre 
devaluation est diffdrente. On en sait beaucoup plus sur ces systemes que sur les rdseaux 
d'infrastructures souterrains, tout simplement parce que les routes sont plus visibles et qu'il est plus 
facile d'accdder d de I'information sur leur etat. En plus, les outils d'inspection des infrastructures 
visibles sont intdgrds dans les systemes de gestion.

Un systdme de gestion par inspection visuelle est le MicroPAVER, mis au point par le Corps of 
Engineers aux Etats-Unis et adoptd par I'American Public Works Association. Calgary a dtd la premiere 
ville canadienne d utiliser MicroPAVER qui est maintenant populaire dans beaucoup de villes du pays, 
y compris Sherbrooke, Aylmer, Hull et Gatineau.

On peut compldter I'inspection visuelle par des essais non destructifs, comme cela se fait dans le cas 
d'un autre outil de gestion. Pavement Management Systems, fourni par une entreprise de Cambridge, 
en Ontario. Ce type de systdme de gestion donne de I'information non seulement sur I'dtat actuel du 
revStement mais aussi sur les tendances de la degradation, element qu'on ne peut pas mesurer dans 
le cas des infrastructures souterraines. Une fois qu'on connalt les tendances de la degradation, il est 
possible de predire la duree utile restante d'apres le cycle de vie du reseau.

Tous les corps de chaussee ont un niveau de service requis minimum. Prenons, par exemple, une 
chaussee de qualite moyenne. En se degradant continuellement, le corps de chaussee atteindra 
eventuellement ce niveau minimum d'aptitude au service. Si I'on repare le corps de chaussee, on 
augmente sa duree utile. L'autre possibilite est de commencer avec un corps de chaussee de premiere
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quality qui aura la m§me dur6e de vie qu'un corps de quality moyenne qu'on aura amdliord pendant le 
service. On arrgte son choix en faisant une analyse des couts et d'apres les technologies utilisdes.

Eln se servant d'une meilleure technologie au moment de la construction initiale de la chaussde ou de 
la reparation, on pourrait prolonger la dur£e utile de la chaussde d'une £ trois anndes et economiser 
entre 300 millions et 400 millions de dollars par an. Etant donne la durde de vie d'une chaussee, qui 
devrait etre de I'ordre de 20 ans, trois ans au depart ne represente pas un investissement majeur.

En conclusion, la nature des infrastructures souterraines les rend difficiles a evaluer. (-’experience 
personnelle ou la subjectivite des methodes utilisdes pour mesurer ou classer I'etat des systemes 
d'infrastructures souterraines pose des probiemes. Une grande partie de I'information concernant les 
reseaux d'infrastructures municipales se trouve dans la memoire de quelques personnes cies. Lorsque 
ces gens prennent leur retraite ou vont vivre ailleurs, cette information est perdue. Les municipalites 
sont obligees de recommencer et d’accumuler de nouveau ces memes donnees, ce qui constitue un 
grave probieme. Toutefois, beaucoup de villes ont entrepris ou termine ('elaboration de bases de 
donnees pour eviter cette situation. En outre, beaucoup de petites municipalites ont certains probiemes 
que n'ont pas les grandes municipalites. Entre autres, elles manquent de connaissances sur les 
systemes d'infrastructures et leur impact sur la collectivite (certaines personnes ayant rempli le 
questionnaire ont meme propose I'eiaboration d'une trousse d'information qu'on donnerait aux 
representants nouvellement eius afin qu'ils se renseignent sur I'impact de leurs decisions sur le systeme 
d'infrastructures global). Elies manquent aussi de normes, ce qui entrame la concurrence en fonction 
de la taille et non pas du rendement e long terme des systemes d'infrastructures.

Les systemes de gestion des crises pour les services publics souterrains posent un grave probieme. On 
a grandement besoin de systemes am^liords. Meme les grands centres qui ont ou qui avaient des 
ressources considerables et qui ont pu ^laborer de meilleurs systemes de gestion sont tres loin d'avoir 
mis sur pied, pour leurs infrastructures souterraines ou invisibles, le genre de systemes de gestion 
globale qu'ils ont deje mis en place pour leurs infrastructures visibles.

J'espere que cette information vous aura donne un certain contexte et aura edge une toile de fond pour 
les discussions qui suivront, notamment en ce qui a trait aux probiemes que presentent les methodes 
actuelles devaluation de I'etat des infrastructures pour les municipalites, les ingenieurs municipaux et 
les consultants.
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Paneliste
Serge Pourreaux, Service d'ing^nierie, Ville de Montreal et directeur. Centre d'expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines
Sujet : L'6tat des infrastructures municipales : Perspective d'une grande ville

Les avis different en ce qui concerne la responsabilitd pour les infrastructures urbaines : est-ce une 
responsabilitd qui relive des ing^nieurs, des gestionnaires ou des hommes politiques?

Les preoccupations de la Ville de Montreal a I'egard de la remise en etat de ses propres infrastructures 
sont assez typiques de celles des municipalites canadiennes. Les defis que presque tous les services 
municipaux d'ingenierie et de travaux publics auront k relever dans I'avenir sont considerables : obtenir 
des fonds pour la remise en etat et I'entretien des infrastructures urbaines (peu de grandes villes seront 
6n mesure de financer ces projets et les cOntribuables seront incapables de verser les fonds 
suppldmentaires ndcessaires pour combler le deficit); tenter de communiquer des questions techniques 
au grand public; et avoir e modifier constamment les methodes et les pratiques pour repondre aux 
besoins qui evolueront continuellement, tout en assurant la conservation de I'environnement.

En ce qui a trait e la remise en etat et a la modernisation de ses propres systemes d'infrastructures, 
la Ville de Montreal a commence £ evaluer des facons de financer le travail k faire e la fin de 1988. Le 
fait que nos infrastructures aient ete negligees dans le passe au profit de nouvelles installations fait en 
sorte que la ville fait face actuellement e une tache gigantesque au point de vue technique et financier. 
Selon les indications actuelles, la remise en etat des infrastructures urbaines de la ville coutera entre 
1,3 et 1,5 milliard de dollars pendant la prochaine decennie, mais les ressources rdservees aux travaux 
de renovation totalisent entre 400 et 600 millions de dollars. La ville pourrait done se retrouver avec 
un deficit de 900 millions de dollars.

Le service des travaux publics et de I'ingenierie discute depuis six ans avec le conseil municipal des 
moyens d'obtenir un financement suppldmentaire. La ville travaille 3 ['elaboration d'un plan 
d'investissement dans lequel elle a tente de prendre en compte plusieurs preoccupations, y compris 
une evaluation precise des besoins de services de la population et les tendances prdvues en matiere 
de protection environnementale. Plusieurs elements novateurs y ont ete integres, y compris ['utilisation 
accrue d'outils diagnostiques pour ameiiorer nos connaissances du systeme d'infrastructures actuel.

Afin d'etablir une strategic exhaustive pour la remise en etat et la modernisation de ses infrastructures, 
le service a du en premier lieu determiner avec precision les besoins a court, £ moyen et k long terme, 
notamment en ce qui a trait aux infrastructures invisibles. Cette tache est presque impossible si I'on 
ne dispose pas de connaissances claires sur les defauts actuels. Apres tout, pour prescrire les bons 
remedes, il faut etablir le bon diagnostic.

e n'est que tres recemment, soit depuis environ une decennie, que les decideurs municipaux 
ont inscrit les infrastructures sur leur liste de sujets £ debattre. C'est pourquoi tous les 
intervenants, y compris les hommes politiques et le grand public, commencent a peine k 
connaTtre les enjeux lies aux infrastructures.
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Void un exemple : & I'heure actuelle, 280 kilometres des canalisations d'eau de notre ville ont plus de 
80 ans; d'ici I'an 2020, environ 1 000 kilometres pourront etre classes dans cette categorie. En plus, 
26 % du rdseau routier de 2 000 kilometres, y compris 520 kilometres de rues dans le centre-ville, est 
en mauvais etat.

Deuxi6mement, le service devra determiner avec certitude les techniques de prevention et d'entretien 
qui conviennent le mieux pour rendre les infrastructures conformes e des normes acceptables. Nous 
pouvons chercher des examples de techniques modernes d'entretien et de renovation qui ont ete 
utilisees avec succSs en Europe et examiner la possibilite de les appliquer dans divers contextes en 
Amerique du Nord.

Troisiemement, il faudra trouver des sources de financement originales, condition prealable cie £ la 
rbussite de cette entreprise.

Une methode se fondant sur la determination du cout total pour la duree d'utilisation presente des 
attraits certains. En effet, on pourrait rassembler des fonds suffisants pour entretenir ou remettre en 
etat une infrastructure particuliere si les argents etaient mis de cote chaque annee et deposes dans un 
fpnds special cree au moment de la construction de cette infrastructure. L'affectation annuelle 
representerait un pourcentage de ce qu'il en couterait pour remplacer I'infrastructure. Par exemple, un 
reseau d'egouts ayant une duree de vie utile estimative de cent ans exigerait une affectation annuelle 
egale e 1 % de la valeur du systeme pour son entretien et sa reconstruction eventuelle. Comme les 
infrastructures durent longtemps, il est preferable de se fonder sur sa valeur de remplacement plutot 
que sur le cout initial de la construction.

En conclusion, les municipalites devraient concentrer leurs efforts sur les mesures preventives et 
correctives (pour entretenir et remettre en etat les infrastructures) plutot que sur la reconstruction. A 
cet egard, il importe d'echanger des connaissances et des competences et de determiner les methodes 
et techniques utilisees ailleurs au monde qui pourraient s'appliquer dans le contexte canadien.

Les municipalites doivent aussi examiner differents modes de financement et intensifier leurs efforts 
de recherche et de developpement.

Dans ce dernier cas, une approche possible pour reduire le deficit ecrasant d'une ville attribuable e ses 
infrastructures serait de recourir e des techniques et materiaux utilises efficacement ailleurs. Ces 
techniques peuvent aider £ tirer le maximum de nos efforts d'entretien et de remise en etat. En fait, 
les estimations actuelles donnent e penser que I'utilisation de techniques et de materiaux novateurs 
pour entretenir et remettre en etat les infrastructures urbaines pourrait produire des economies egales 
£ 20 % du cout total.

Toutefois, il importe d'evaluer les possibilites de ces techniques et materiaux nouveaux en en faisant 
I'essai dans le cadre de projets et d'experiences. C'est ce que fait le Centre d'expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines. Le Centre est un important mecanisme de transfert technologique pour les 
gens travaillant dans le domaine des infrastructures urbaines.

On peut aussi adopter d'autres methodes. Par exemple, la Ville de Montreal examine la possibility 
d'ambliorer I'efficience et la quality du service en faisant intervenir davantage le secteur privy dans la 
gestion des infrastructures et I'investissement dans ce domaine. En plus, on ryvise les modalites
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contradtuelles traditionnelles liant la ville aux entreprises auxquelles elle a eu recours pour r^aliser des 
travaux d'infrastructure. On envisage d'introduire des devis de rendement pour les reparations des 
chaussees et I'installation des conduites d'egout. Comme ces devis sont moins restrictifs (ils se 
fondent sur des entires de rendement plutdt que sur une definition rigoureuse des methodes et 
materiaux £ utiliser pour la construction), ils encouragent les entrepreneurs et les ingenieurs-conseils 
charges d'un projet £ innover davantage.

Cela etant dit, toutefois, meme si notre strategic pour financer la remise en etat de I'infrastructure de 
Montreal est axee sur des elements novateurs plutot que sur une injection massive de foods publics, 
la ville participera neanmoins au Programme d'infrastructure Canada-Quebec. Pourtant, les 200 millions 
de dollars provenant de ce programme ne suffiront pas.

La deterioration continue des infrastructures de notre pays risque de plus en plus de nuire £ la 
productivite et £ la comp£titivit£ de l'£conomie. Tous les niveaux de gouvernement, soil federal, 
provincial et municipal, doivent, sur le plan economique, accorder la priorite £ la remise en etat et au 
renouvellement de nos infrastructures urbaines. C'est consentir un bien petit sacrifice pour s'assurer 
que le niveau et la qualite de vie continueront de s'ameiiorer au Canada.
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Paneliste
Bob Funke, inggnieur municipal, municipality de New Glasgow (Nouvelle-fcosse) 
Sujet : L 'etat des infrastructures municipales : Perspective d'une petite ville

es petites villes, celles qui servant jusqu'a 3 000 clients ou 10 000 personnes, ont des 
experiences tr6s diffdrentes en ce qui a trait £ I'amenagement et £ I'entretien des 
infrastructures que les municipalites un peu plus grandes qui s'apparentent davantage aux 
grandes villes. II n'y a pas si longtemps, les petites villes entreprenaient gyndralement des 

projets d'infrastructure pour r^gler des probiemes de santd ou permettre I'amenagement futur. Les 
systfemes sur place de traitement des eaux us6es ou les fosses septiques, qui sont enclins S contaminer 
I'environnement, etaient typiques, et chaque fois qu'un promoteur proposait de construire un petit 
ensemble immobilier, un pare industriel ou un lotissement, il devait exercer des pressions sur les 
autoritys pour obtenir un systyme d'ygouts central. Les promoteurs exercaient des pressions politiques 
et obtenaient I'approbation d'un petit systyme d'adduction d'eau et d'ygouts.

Lorsque les systymes en ytaient aux ytapes de la planification, la municipality recevait un financement 
gouvernemental pour employer un consultant. Ce dernier mettait au point le systeme d'adduction d'eau 
et d'ygouts. Toutefois, la municipality ne disposait pas de compytences internes dans ce domaine et 
dypendait totalement du consultant.

Certains de ces premiers systemes mis au point par les consultants ytaient assez «uniques», pour 
employer une expression euphymique. Par exemple, une collectivity de 12 000 personnes ytait en 
ryality composye de cinq collectivitys distinctes ayant chacune sa propre station depuration des eaux 
usyes. II y avait 22 stations de pompage et diverses combinaisons de systymes de pompage (puits de 
pompage et puits secs et submersibles, pour n'en nommer que deux) et trois stations de traitement 
d'eau pryfabriquyes. Les gens se rendaient littyralement en Ontario pour se procurer une station de 
traitement d'eau pryfabriquye et revenaient I'installer dans une zone rurale de la Nouvelle-Ecosse. 
Gyndralement, ces premiers systymes etaient entretenus par le plombier local, un homme y tout faire 
ou une personne qui avait travailiy au projet depuis le dybut. Cette personne employait quelques autres 
gens au fur et y mesure que le systyme grossissait, mais comme tout ytait neuf, il y avait tres peu de 
probiymes au dybut. Les choses ont change plus tard. Ces systemes ont yty difficiles a entretenir une 
fois qu'ils ont pris de I'yge et la plupart n'arrivaient plus y bien jouer leur role.

La philosophie courante y I'ypoque («si vous les construisez, ils viendront») ytait aussi trompeuse. Les 
gens ne sont pas venus! Les petites villes et les villages dans les zones rurales de la Nouvelle-Ecosse 
et dans toutes les zones rurales des Maritimes ne grossissent pas. En fait, le mot actuellement y la 
mode est «fusion». Plusieurs grandes villes ont dyjy vu le jour dans la zone mytropolitaine de Halifax 
et sur I'Tle du Cape-Breton et il y a eu des fusions y Charlottetown et y Summerside, en L-P.-E. On note 
la myme tendance au Nouveau-Brunswick, ou sept petits villages ont fusionny pour former une 
municipality ayant une population totale d'environ 4 700 personnes.

La fusion a un impact ynorme sur I'infrastructure et est trys avantageux pour les petites villes. En ayant 
une population plus grande, les municipalitys auront une ryserve de spycialistes rysidents qui pourront 
assurer un entretien plus complet de leurs systymes d'infrastructures.
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Les decisions concernant les types de systemes qui sont utilises dans une petite ville sont 
gdndralement prises au niveau du conseil et sont souvent discutables. Par exemple, une petite ville a 
ddcidd de profiler du programme d'infrastructure et a choisi de ddpenser 300 000 $ pour servir dix 
personnes de plus, m§me si sa station depuration existante 6tait suffisante.

Aujourd'hui, un dnorme travail de planification pr§c6de les nouveaux projets d'infrastructure. Cela est 
en partie attribuable au fait que les consultants doivent dordnavant respecter des directives rigoureuses 
et obtenir des permis pour la construction de systemes d'adduction d'eau et d'dgouts.

Les fonctionnaires et le personnel des petites villes ont parfois de la difficult^ 3 comprendre les projets 
d'infrastructure, c'est-S-dire ce qu'ils sont exactement et comment les installations seront entretenues.

Pour entretenir et faire fonctionner un systeme d'infrastructures de facon efficace et efficiente, les 
fonctionnaires charges des travaux publics doivent bien comprendre ce dont il s'agit. Les organismes 
professionnels, comme I'American Water Works Association et I'Association canadienne des eaux 
potables et usdes, sont des ressources d'dducation et de formation importantes pour les fonctionnaires 
locaux des travaux publics.

A une dpoque ou la rdglementation gouvernementale augmente, les universitaires, les ministdres 
provinciaux, les consultants et les compagnies de services publics sont rarement informds 
suffisamment d I'avance des mises d jour et des changements importants. Bien que la mise d jour soil 
une fonction essentielle du palier de gouvernement supdrieur, la consultation des personnes ayant des 
intdrets dans les services publics est une dtape essentielle du processus. La rdglementation a une 
fonction importante puisque le respect volontaire dans les petites villes ne fonctionne tout simplement 
pas. Les conseils locaux ont d'autres prioritds plus visibles. Par exemple, sur le plan public et, par 
consdquent, politique, il est plus attrayant de construire une nouvelle bibliothdque ou une dcole que 
de s'assurer qu'une station d'dpuration des eaux usdes fonctionne efficacement.

L'dtablissement des prioritds en fonction des ddsirs personnels plutdt qu'en tenant compte de I'intdret 
public est une des influences ndgatives des conseils locaux et une injustice qu'il faut rdparer. Pour cela, 
il faut sensibiliser les conseils aux rdpercussions globales de leurs ddcisions et aux avantages des 
systdmes de financement par I'usager, de l'dtablissement des prix d partir du cout complet, du 
comptage gdndralisd et de I'application des couts des systemes d'dgout a la taxe d'eau plutdt qu'd 
I'impdt foncier gdndral. En rendant visibles les couts cachds, on permettra au grand public de fixer 
convenablement les prioritds.

La crdation d'un code national du bdtiment pour les infrastructures et d'un systeme de classification 
standard aiderait d rayer certaines ddcisions «dcologiques» difficiles de I'ordre du jour politique et 
favoriserait la mise en place d'un systdme d'infrastructures plus efficient et abordable dans tout le 
pays. Le cout initial de la mise en oeuvre serait dlevd, mais I'uniformisation permettrait de mesurer et 
de contrdler efficacement les infrastructures municipales. Malheureusement, ces directives et normes 
pourraient ne pas en soi amdliorer la qualitd du service ou la durde de vie des systdmes, mais elles 
seraient un point de ddpart.

Par des mdcanismes de ce genre, il est possible d'dduquer et de former convenablement les Canadiens 
pour qu'ils concoivent, construisent, entretiennent et exploitent des infrastructures de qualitd sans 
augmentation de la rdglementation qui ne devrait servir qu'en dernier recours.
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Pane/iste
Tom Field, directeur, CH2M Hill Engineering
Sujet : Conception et remise en 6tat des infrastructures : Point de vue d'un inggnieur-conseil

e facon g6n6rale, on peut r^partir les projets d'infrastructures, qu'il s'agisse de 
I'am6nagement d'installations nouvelles ou de travaux de remise en 6tat, en deux 
categories : ceux qui visent £ repondre £ des besoins £ court terme; et ceux qui tiennent 
compte des besoins d plus long terme. Voir I'impact qu'un desastre naturel, comme une 

inondation, a sur une municipalite est toujours une experience qui donne e refiechir. Les consequences 
financieres et sur la same, et la desillusion des proprietaires-occupants qui avaient cru que leurs 
systemes d'infrastructures pouvaient resister e tout, sont incroyables. Ce desenchantement est 
repandu dans les zones touchees. Dans un certain nombre de regions de I'Ouest du Canada, par 
example, les proprietaires-occupants ne peuvent plus obtenir d'assurance, ce qui est une indication bien 
reelle de I'echec des infrastructures.

Le role ou I'apport de I'ingenieur-conseil est le m§me dans toutes les municipalites, quelle qu'en soit 
la taille, et englobe, dans une mesure plus ou moins grande, tout un eventail de tSches allant de 
revaluation des infrastructures jusqu'e leur planification, e leur conception et e leur construction.

A moins que I'ingenieur-conseil ne travaille pour une entreprise specialisee, son rble est plutot mineur 
pendant I'etape initiale d'evaluation. L'evaluation releve generalement de la competence du personnel 
charge de ['exploitation et de I'entretien ou de la municipalite m§me. II est meme rare qu'on fasse appel 
£ I'ingenieur.

On retient les services de consultants pour qu'ils etablissent le plan directeur, habituellement pour les 
zones d'une municipalite qui prennent de I'expansion, avec I'aide de fonctionnaires municipaux et des 
services de travaux publics ou d'ingenierie. Bien que I'intervention du consultant dans ce domaine 
augmente, sa participation au niveau de la conception des infrastructures, qui dans le passe a ete le 
r6le le plus actif de I'ingenieur, en est au point mort. Cela est probablement attribuable a des forces 
industrielles externes comme les partenariats publics-prives et la conception-construction.

Les entreprises de construction sont surtout chargees de la construction des infrastructures. Bien que 
les ingenieurs-conseils aient dans le passe joue un r6le de surveillance a cette etape, ils le font de 
moins en moins. En fait, certaines municipalites assument cette responsabilite, ou du moins les aspects 
qui concernent la conception-construction.

Comme les ingenieurs-conseils ne participant pas a Sexploitation et a I'entretien au jour le jour d'un 
syst6me, il leur est difficile d'offrir des solutions aux problemes immediats. En plus, le fait qu'ils soient 
de plus en plus soumis a la formation concurrentielle des prix a un effet sur le type et le degre de 
service offert aux municipalites. Dans certains cas, on a fait appel a jusqu'a dix consultants pour qu'ils 
assurent des services de conception pour un meme projet. On a davantage recours aux ingenieurs 
pendant I'etape de la proposition que pendant I'etape de la conception. Comme il reste peu de temps 
pour proposer et mettre en oeuvre des solutions nouvelles, il y a eu une diminution de I'innovation, une 
tendance a repeter les erreurs passees et un mouvement inevitable vers la conception-construction.
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Compte tenu de ces facteurs, plusieurs questions deviendront de plus en plus importantes avec les ans, 
y compris le rapport entre le niveau de service, et le rendement et I'dtat de I'infrastructure; et la 
distinction entre les infrastructures «visibles» (routes, installations de loisirs, pares) et «invisibles» 
(systbmes d'adduction d'eau et de collects des eaux usbes). II ne fait aucun doute que les systdmes 
d'eau et d'dgouts sont ddsavantagds lorsque vient le temps de rbpartir les sommes pour les 
infrastructures.

II exists un besoin urgent d'dvaluer les besoins et les dbfis auxquels nous faisons face actuellement 
au niveau de I'elaboration et de la production des infrastructures. La Division de la recherche de la 
SCHL travaille ddjS & I’dtablissement d'un cadre devaluation des systdmes d'infrastructures. La gestion 
de la demands, qui a btd appliqude avec succds dans le domains des services publics d'electricit^, est 
une possibility. Les gens commencent 3 utiliser les ressources a leur disposition pour ryduire la 
demands actuelle et introduire des mesures pour diminuer la demands future.

En ce qui a trait a I'infrastructure, nous devons nous poser trois questions fondamentales :
• Qu'est-ce qui se cache sous terre (beaucoup de municipalitys n'ont m§me pas un inventaire 

de leurs systymes)?
• Qu'est-ce que le systyme peut offrir : la sdcurity centre un orage exceptionnellement violent; 

un approvisionnement en eau suffisant pour rypondre a la demands pendant les ytds chauds?
• Que faut-il fairs pour amdliorer le systyme afin qu'il assure le niveau de service prdvu?

En reponse y ces questions, des tendances definitives se dessinent dans I'industrie de la consultation. 
En voici quelques-unes :

I'utilisation d'autres systemes de production, comme la conception-construction (notamment 
dans les municipalitys qui cherchent des facons d'accdiyrer le processus d'amynagement et de 
rdduire les couts), dans le cadre desquels on demands aux consultants de livrer un ensemble 
complet de services qui comprend une composante d'ingynierie;

• la sous-traitance des opyrations lides aux infrastructures (ce qui menera en soi y ['innovation);
• les amyiiorations des systymes finaneds par des partenariats publics-privys;
** I'ytablissement d'un dquilibre entre le niveau de service et I'abordability; et
«' ['influence croissants d'un public informy et responsabilisy sur I'habitability de nos municipalitys 

et collectivitys.

18 L'yvaluation de I'ytat des infrastructures municipales



IIMFRASTRUCTURES MUIMICIPALES ET HABITATION

Pane/iste
Sebastian Moffatt, directeur, Sheltair Scientific Ltd.
Sujet : Etat des infrastructures : Apercu et aspects sociaux

a conclusion de Tom Field 6tait k la fois un avertissement et une lueur d'espoir. Aujourd'hui, 
les gens qui veulent aller vivre dans une zone particuli^re exigent une eau propre, un bon 
acc£s aux services et des immeubles surs dans lesquels vivre et travailler. Demain, il se peut 
qu'on demande 3 ces memes personnes d'assurer un approvisionnement suffisant en 

en eau propre et en mat§riaux avant qu'on leur permette de faire partie de la collectivity.

Pour commencer mon propre expose, je donnerai suite aux commentaires initiaux de Doug Stewart et 
tenterai de definir de meilleurs criteres pour determiner si une infrastructure sert et protege reellement 
I9 collectivity, si elle est efficace par rapport aux couts et si I'on utilise les mythodes de comptabilite 
les plus precises.

Un projet de recherche auquel mon entreprise a participe consistait £ estimer les impacts energetiques 
et environnementaux d'une maison pendant sa duree utile. En utilisant le programme informatique 
«Optimize», mis au point pour la SCHL, il est possible d'etudier la consommation totale d'energie d'une 
maison — pour la construction, pendant ('utilisation et pour sa demolition (jusqu'aux clous et aux 
bardeaux) — et determiner non seulement son impact total sur I'environnement, mais aussi le cout 
socio-environnemental total du modele de maison.

On peut meme utiliser ce type d'estimation du cout global pour evaluer le cout environnemental et 
financier total d'un lotissement, y compris des systemes et infrastructures municipaux.

Fait interessant, lorsqu'on a eiargi la portee de notre etude pour inclure la zone residentielle plutdt que 
la seule maison individuelle, I'impact du logement sur I'environnement et le budget municipal a 
augmente de facon spectaculaire une fois les infrastructures prises en compte.

Une methode semblable d'estimation du cout global a ete adoptee pour une etude sur la planification 
integree de ('utilisation d'energie dans la ville de Surrey (la ville canadienne qui connaTt la croissance 
la plus rapide), realises pour le British Columbia Energy Council. En utilisant des processus de 
planification integree des ressources, il a ete possible d'etudier de facon detainee I'impact de deux 
Scenarios futurs sur la ville : le statu quo et une approche integree completement differente adaptee 
aux genres de possibilites et de contraintes qu'on trouve dans la locality. Les differences etaient 
considerables. II y a trop de difference d'une commuriaute a I'autre pour qu'on depends de codes 
provinciaux ou nationaux pour les infrastructures, I'efficacite energetique et I'eau. Pour parvenir e 
I'efficience, il faudra inevitablement dependre de I'adaptation des codes e la situation locale.

Pendant une autre etude menee pour la SCHL, on a examine les externalites de I'amenagement 
residentiel et etabli leurs couts. En utilisant la methods devaluation du cout complet, j'ai mis au point 
un cadre ou models conceptuel interessant pour traiter des couts reels des infrastructures et du 
logement.

energie.
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Apr6s avoir fait cette ctecouverte, il m'a sembl6 tout natural de me demander si nous ne devrions pas 
6largir nos systfemes de comptabilit6 et, si oui, de quelle facon. Les mSthodes actuelles semblent tout 
a fait inad6quates et n'arrivent pas a brosser un tableau exact d'une maison typique et de son niveau 
de consommation d'6nergie. Par exemple, m§me si Ton construit les maisons neuves en essayant de 
les rendre gcologiques, elles sont loin de l'§tre.

Malgr6 les nouveaux codes de I'^nergie, les r^glements amgliords sur I'eau et I'installation d'appareils 
6conergiques, les maisons neuves a Surrey consomment plus de ressources que celles qu'elles ont 
remplac6es. Pendant les dix dernieres anndes, la consommation domestique d'6lectricit6 it Surrey a 
augments de 12 %.

Malgrd tous ces efforts, nous nous 6loignons de notre but. Comment cela est-il possible? Les maisons 
sont plus grandes, elles comptent moins d'occupants, elles ont plus de fenStres et d'appareils et les 
baignoires d'hydromassage de 60 gallons sont courantes.

En plus du probldme qu'ils pr^sentent pour le d^veloppement urbain durable, le logement et les 
infrastructures ont un cout sensiblement sup^rieur aux prix que le marchd pourrait soutenir. Meme en 
utilisant des chiffres conservateurs, une maison devrait couter 50 % de plus qu'S I'heure actuelle (les 
estimations plus radicales 6tablissent ce chiffre a plus de 150 %).

Get 6norme 6cart d^forme les faits et rend contestable la planification pour des groupes d'habitations 
et ensembles rdsidentiels. Les politiques et decisions qui continuent de refl^ter les prix du marchd ne 
tiennent pas compte du cout r6el des biens et ont un impact considerable sur I’environnement. En 
continuant de fonctionner de cette facon, on cr£era deux problfemes : la perpetuation d'une collectivite 
inefficace ayant une trop grande quantite d'un type de ressource et trop peu d'une autre; et la 
distribution inequitable des couts et avantages entre les membres de la collectivite. Le temps est venu 
de reconnaTtre que le logement et les infrastructures representent au moins 20 % du flux total des 
ressources de ce pays.

Si nous voulons aborder la prochaine decennie de facon efficiente, nous devons commencer e fixer le 
prix des biens en fonction de leur cout reel ou adopter differents genres de reglements et de methodes 
de planification.

Vbyez un peu cette analogic : de certaines facons, les services d'eiectricite municipaux fonctionnent 
efficacement parce qu'ils ont 6te obliges de le faire. Ils utilisent la planification integree des ressources, 
processus qui ndcessite la prise en compte de trois facteurs cies :
• la prise en compte de toutes les ressources connues ndcessaires e la prestation du service final 

(eau propre pour se laver; enlevement des ordures; eiectricite pour I'bclairage; et un milieu de 
vie sur, propre et confortable, par exemple), qui comprend des strategies axees sur I'offre et 
sur la demande;

• I'integration (dans la mesure du possible) de tous les couts et avantages externes (non 
seulement en dollars mais en unites de tous genres), y compris I'impact environnemental, 
I'equite sociale et le risque du developpement economique, afin d'arriver e une ventilation du 
cout total qui precise qui est touche et de quelle facon; et
la participation du public et d'autres intervenants dans les decisions avant qu'elles soient prises 
et par des moyens qui permettront d'etablir des plans plus novateurs et efficaces de 
developpement des ressources.
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II est difficile de faire participer les gens aux decisions touchant les infrastructures, mais cela est 
n6cessaire. En fait, ma recherche sur les communaut^s en sant6, qui coincide avec la nouvelle 
definition de ('Organisation mondiale de la sant£, indique que le seul indicateur unique fiable de la 
«sante» d'une collectivity est la mesure dans laquelle les gens participent aux processus de 
planification regissant sa conception, son d6veloppement, son entretien et son fonctionnement.

II faut exposer les couts de fagon £ ce que les gens les comprennent et puissent ensuite determiner 
les compromis possibles et souhaitables pour parvenir e des scenarios plus efficaces. La facon dont 
les couts sont exprimes et presentes est tout aussi importante que la prise en compte du cout total, 
qu'on ne peut pas evaluer sans avoir examine toutes les options.

Pendant notre etude de Surrey, il est devenu evident que la municipality ne considerait pas les 
immeubles comme faisant partie des infrastructures. Cette facon de faire fait penser e quelqu'un qui 
regarde un arbre et fait semblant qu'il n'a pas de racines, ou inversement. Les immeubles definissent 
les infrastructures; les deux sont inseparables. Lorsque nous avons projete I'avenir dans le present, 
Surrey etait incapable d'atteindre les buts decrits dans son plan directeur officiel, au moins en partie 
parce que la ville ne prenait aucune mesure proactive pour definir les types d'immeubles qu'elle aurait 
pendant les 75 prochaines annees : les immeubles definissent les infrastructures qui d leur tour 
definissent les flux de ressources. Le niveau de brumee, deje eieve, allait augmenter. En plus, Surrey 
manquerait d'eiectricite (des centrales thermiques seraient necessaires dans les zones touchees par la 
brumee). Malgre ses excellentes intentions, Surrey serait loin d'etre ecologique. Pourquoi? Parce qu'elle 
avait neglige d'etablir des objectifs valables pour les urbanistes et proprietaires-occupants de la 
municipality.

En d'autres termes, Surrey est sur la mauvaise voie. En appliquant la methode integree, qui nous 
permettait de gerer dans une certaine mesure la technologie des batiments, les transports et les 
infrastructures, nous avons pu renverser la situation de Surrey. Grace e des centrales eiectriques de 
district et e des installations de chauffage centralisees (qu'on pourrait faire fonctionner a partir d'un 
interrupteur central), la ville pourrait distribuer de ('electricity suppiymentaire aux banlieues par des 
pompes gyothermiques pendant les journees froides oil tous les immeubles du centre-ville auraient 
besoin de chaleur. Le modele fonctionne exceptionnellement bien, mais il ne sera jamais mis en oeuvre.

La comptabilisation du cout complet comprend trois etapes :
• faire I'inventaire des flux de ressources necessaires pour chaque yvenement (comme le 

logement);
• determiner les consequences susceptibles de preoccuper differents groupes (contribuables, 

society ou generations futures); et
• presenter les impacts de maniere a ce qu'ils aient du sens et puissent §tre compris.

En utilisant ce processus en trois etapes, c'est-e-dire determiner qu'est-ce qui se passe, qui est touche 
et comment cela est exprime, il est possible d'etablir des limites et de definir des modeles acceptables 
pour chaque collectivity, chaque maison et chaque immeuble.

Ce dont il est reellement question ici, ce sont des elements fondamentaux : I'espace, le temps et la 
matiere. Par example, lorsqu'on examine la matifere, on examine l'6nergie, la terre, I'air, I'eau, les 
materiaux ou toute combinaison de ces elements. Si I'on recule d'un pas, on peut prendre un immeuble 
qui consomme beaucoup d'energie et se demander si I'energie utilise I'eau et, si oui, combien? Si nous
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examinons I'eau, nous pouvons determiner combien d'dnergie il y a dans I'eau : il faut de I'dnergie pour 
construire et installer les tuyaux, batir les reservoirs et les installations de traitement et pomper I'eau.

Le fait d'etendre ou de contracter I'echelle spatiale fait une enorme difference au niveau des 
consequences et de leur cout connexe. Un immeuble n'est pas une Tie. On ne peut pas le juger efficient 
simplement parce qu'il repond aux normes R2000. Le cout complet de I'infrastructure et de I'energie 
utilisee pour placer I'immeuble et faire fonctionner ses appareils doit etre pris en compte. Autrement, 
c'est comme si Ton installait une toilette £ chasse d'eau sans systfeme sanitaire. C'est pourtant de 
cette facon que nous avons consider et etiqueter les immeubles. De toute evidence, lorsqu'on passe 
de I'immeuble au terrain, puis £ la subdivision et £ la collectivite, cela a des repercussions radicales sur 
la consommation de ressources.

La periode sur laquelle I'examen s'echelonne est une autre question £ prendre en compte. La 
comptabilisation du cout complet pendant le cycle de vie tient compte de tout : depuis I'extraction et 
le transport des materiaux jusqu'a la construction de I'immeuble; et de la creation des infrastructures 
jusqu'e leur demolition, en passant par son exploitation et son entretien. Selon la periode ou I'echelle 
de temps utilisde, les couts connexes varieront.

Le rdsultat de toutes ces analyses est une variete de categories d'impacts, de groupes touches ainsi 
que de repercussions et de couts specifiques englobant la sante financiere, individuelle et 
communautaire, les biens materiels, le milieu nature! et le developpement durable. Chacun de ces 
elements particuliers influera sur des groupes differents. Par exemple, les couts financiers ou les 
subventions influeront sur les contribuables. Une etude de cas detainee de Surrey a reveie que la 
maison individuelle moyenne est subventionnee par les contribuables provinciaux pour un montant 
d'environ 490 $ par an, soit 10 000 $ sur la duree de vie de cette maison! Et cette somme est 
necessaire uniquement pour entretenir la partie des routes jugee essentielle (transport par ambulance, 
pour la lutte centre le feu et le navettage). Dans le cas des 6gouts, la subvention, de I'ordre de 
13 000 $, n'englobe que les ameliorations du syst£me que ne paie pas le propridtaire-occupant.

Les systemes d'eau de Surrey sont aussi subventionn6s par les contribuables (7 000 $ par menage). 
Le proprietaire-occupant paie les frais de branchement de 100 $/alors que tous les autres paient le 
cout du terrain, de la distribution et de la capacite de production suppiementaires et de toutes les 
autres choses qui sont necessaires pour une maison chauffee a I'eiectricite.

Ce type d'examen montre clairement que le prix des systemes d'habitation est bien au-dessous de leur 
valeur. Les promoteurs et constructeurs diront que le marchd doit dieter les prix, mais ce systSme ne 
fonctionne pas lorsque le march6 n'est pas conscient du prix rdel du logement.

Le passage vers un systSme de comptabilisation plus efficace nous obligera a relever certains d6fis : 
il faudra 6tablir des limites, savoir exactement ce qui est en cause dans le domaine des infrastructures 
et du logement et bien maTtriser les couts. Mais il est difficile de documenter les effets du 
developpement. Par exemple, les eaux de ruissellement provenant de I'am6nagement de nouveaux 
terrains & Surrey nuisaient aux zones de reproduction et aux ruisseaux locaux, entraTnant une hausse 
de la mortalitd du poisson. Toutefois, il a etd impossible d'obtenir de I'information sur le nombre de 
poissons qui mouraient et sur le cout environnemental reel de I'amenagement rdsidentiel, m§me si tous 
etaient conscients qu'il fallait consacrer davantage de fonds aux systemes de captage, £ la gestion des 
terres humides et 3 la lutte contre I'drosion pendant la construction.
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Le logement est un produit extremement complexe, de sorte qu'il est difficile d'en determiner le cout 
complet. La simple determination des couts du cycle de vie des infrastructures est un defi puisque 
I'exercice depend d'hypotheses sur la duree utile et les reparations necessaires qui varient 
continuellement. En plus, I'absence de comptabilisation du cout complet dans d'autres secteurs en rend 
I'utilisation plus difficile dans notre secteur.

Un des plus gros problemes lies aux infrastructures est la definition des niveaux d'acces. Le transport 
est un des rares domaines pour lesquels on a comptabilise le cout complet, et il est lie inextricablement 
aux services de logement dans une collectivite. A cause de ce lien, il est difficile de determiner la partie 
du cout total des transports qui est attribuable au secteur du logement.

L'integration de la notion du developpement durable et de la comptabilisation du cout complet est une 
question importante pour de nombreuses collectivites et pour beaucoup de personnes. Mais au fond, 
il s'agit d'une question d'optimisation et de compromis. Le developpement durable est une obligation 
ethique, un droit fondamental, une contrainte qu'il faut respecter. Et il represente une situation de 
rdussite ou d'echec : le developpement est durable, ou il ne Test pas. Ce n'est qu'une fois que nous 
pouvons vivre en respectant les objectifs etablis que nous pouvons optimiser tous les autres couts.

Pendant les prochaines annees, les collectivites stables seront de plus en plus integrees et il y aura 
circulation des ressources d'un secteur a un autre (y compris du secteur commercial au secteur 
residentiel). M§me les dechets seront traites comme une ressource. Nos collectivites commenceront 
e imiter les systemes naturels et e augmenter leur stabilite et leur efficience par des boucles de 
retroaction, le mouvement des ressources et le recyclage.

Ironiquement, plus nous reussirons 3 batir ce genre de systeme communautaire et d'infrastructures, 
plus il sera difficile de modeiiser nos actions et d'en etablir le cout. Notre reussite dans un domaine 
entramera notre echec dans un autre.
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Discussion

oe Vincelli, de la Municipality r^gionale d'Ottawa-Carleton, interroge le confyrencier Guy 
Fylio sur les mesures utilisdes pour dvaluer un syst6me de distribution d'eau, plus 
prdcisyment en lui demandant pourquoi le nombre de ruptures des conduites mattresses 
n'est pas considery comme un bon indicateur de I'entretien d'une installation.

En ryponse, M. Fyiio explique que dans bien des cas, les villes ne tiennent pas de dossiers d'entretien 
portant sur les ruptures. Toutefois, il reconnatt que les dossiers d'entretien sont un outil utile pour 
yvaluer I'ytat d'un ryseau souterrain. Concernant le nombre de ruptures comme indicateur de I'entretien 
d'une installation, M. Fyiio explique qu'il ne s'agit pas d'une bonne mesure globale pour yvaluer I'ytat 
d'un systSme, mais plutbt d'un des facteurs £ prendre en compte, tout comme le nombre de fuites. 
En fait, le pourcentage d'eau perdue par les fuites pourrait §tre une meilleure mesure objective de I'ytat 
d'un systyme.

M. Fyiio ajoute que, bien que la plupart des municipalitys continuent d'utiliser le nombre de ruptures 
pour dyterminer s'il est temps de remettre en ytat ou de remplacer un systyme, il ne trouve pas cette 
mythode concluante. Dans plusieurs cas, des villes ont remplacy plusieurs kilometres de leurs systymes 
de distribution d'eau parce que le nombre de ruptures ytait devenu excessif; pourtant, on n'a pas dyfini 
ce qu'on entend par «excessif». Aprys examen, seulement 25 % de ces reseaux avaient besoin d'etre 
remplacys; le reste ytait en bon ytat.

Une meilleure fagon d'yvaluer I'ytat d'une conduite est de mesurer la pression dans les maisons, le 
ddbit nycessaire a la lutte contre I'incendie et les pertes d'eau inexpliquyes. Au Canada, le pourcentage 
moyen d'eau perdue dans le ryseau est de 25 %, mais ce chiffre peut atteindre 40 % ou meme 50 %.

M. Vincelli reconnatt qu'il faudrait utiliser des criteres mieux definis, mais il soutient que le nombre de 
ruptures est une indication de I'intygrity structurale d'une conduite. II demande ensuite y M. Fyiio 
d'expliquer les genres d'articles inclus dans la catygorie des «dossiers d'entretien» dans I'ytude du 
CNR.

M. Fyiio rypond que les chercheurs n'ont pas tenty de dyterminer avec exactitude ce qui ytait inclus 
dans les dossiers d'entretien des municipalitys participant y I'ytude, ytant donny qu'il y avait trop de 
divergences. Toutefois, il serait possible d'ytablir une liste d'yiyments techniques objectifs pouvant etre 
inclus dans les dossiers d'entretien, puis d'yiaborer des criteres communs pour dyterminer I'ytat d'un 
systyme.

Dbn Tate, d'Environnement Canada, informe les participants qu'il a passd un temps considerable y 
recueillir des donnyes sur la situation yconomique et I'ytat physique fondamentaux des infrastructures 
au Canada. II s'est dit surpris que le CNR n'ait pas examiny d'autres criteres plus gynyraux dans son 
ytude, y compris le sujet de comptage.

M. Tate attribue la difficulty que connaissent les municipalites y rassembler suffisamment de fonds 
pour financer la remise en ytat ou I'entretien de leurs infrastructures au fait que 50 % des 
branchements aux infrastructures d'eau municipales au Canada n'ont pas de compteurs.
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M. F6lio le reconnaTt et ajoute que ce problems est le plus marqu6 dans certains systemes urbains les 
plus grands et les plus anciens.

Relativement & la question de I'dtude des infrastructures municipales d'un point de vue plus global, 
Roger Mareschal, conseiller municipal d'Aylmer, au Quebec, se demande pourquoi on n'utilise pas de 
meilleures mesures et m6thodes devaluation, surtout qu'il semble y avoir consensus sur la n6cessit6 
d'une amdlioration a ce niveau.

Pour crder un climat propice 3 la mise en oeuvre de meilleurs systemes, affirme M. Mareschal, il faut 
amdliorer I'environnement municipal. Les 6Ius municipaux sont un groupe repr6sentatif de la population. 
Eri tant que groupe, ils n'ont que des connaissances gdn^rales dans de nombreux domaines de gestion, 
y compris les techniques et calendriers de gestion. Bien que nous comptions sur ce groupe pour qu'il 
prenne des decisions a notre place au niveau local, beaucoup de conseils municipaux approuvent les 
propositions prdsent§es par les administrateurs tout simplement parce qu'ils n'ont pas les 
conhaissances ndcessaires pour faire mieux. Mais ces propositions sont-elles saines et servent-elles 
les intdrets du grand public?

Selon M. Mareschal, il importe que les administrateurs et le personnel des municipalitgs comprennent 
la valeur de ce qu'ils veulent faire accepter aux 6lus. Ils doivent §tre capables de montrer aux dlus 
pourquoi il est ndcessaire de mettre en place des systemes qui amdlioreront le processus devaluation 
et permettront de faire de la planification prdparatoire.

M. Mareschal fait remarquer que les dlus n'approuvent que ce qui est prdsentd de facon attrayante. 
Les gens rdsistent au changement et d moins que I'information soit bien prdsentde, ils ne I'accepteront 
pas. Les listes de contrfile sont un moyen efficace de prdsenter I'information; elles permettent de 
donner des indications de I'utilitd et de la validitd de chaque dldment.

M. Mareschal met aussi les participants en garde contre la critique de ce qui a ddjd dtd fait. Ce n'est 
pas en s'attaquant au systdme actuel qu'on convaincra les gens de la ndcessitd d'un changement. II 
est beaucoup plus efficace de mettre les probldmes en lumiere et de proposer des solutions.

En rdponse. Bob Funke remarque qu'il est difficile de trouver des facons de persuader les dlus 
d'accepter le changement parce qu'une grande partie des infrastructures est cachde. Un batiment 
ddlabrd est dvident, mais les hommes politiques et le grand public hdsitent d investir des sommes 
importantes dans quelque chose qui est enfoui sous terre. Peu d'dlus se font photographier parce qu'ils 
orit commandd la construction d'une usine d'dpuration d'eau ou de traitement des eaux usdes ou parce 
qu'ils ont fait remplacer une canalisation d'adduction d'eau. Compte tenu du contexte dconomique 
actuel, les infrastructures ne peuvent pas rivaliser avec le besoin d'une nouvelle dcole.

Urie facon de contourner cette difficultd consiste d retirer quelques-uns des couts caches (comme ceux 
de I'entretien des dgouts) de la facture de taxes municipales et de les rendre visibles (par exemple, sur 
la facture d'eau). Les compteurs d'eau sont une bonne idde parce que la responsabilitd revient alors 
au consommateur. S'il choisit d'utiliser plus d'eau, alors il paie plus. Une commission distincte chargde 
des services d'eau et d'dgout aurait la capacitd d'imposer des frais pour ces services. A ce moment-id, 
nous pouvons commencer a dlaborer un programme d'entretien des infrastructures.
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M. Mareschal convient que nous d^pensons beaucoup pour les mauvaises choses au pire moment, mais 
il fait remarquer que la question essentielle n'est pas la facturation, mais bien les moyens de s'attaquer 
3 I'insuffisance des infrastructures. Nous devons §tre en mesure d'Svaluer avec precision I'etat de nos 
infrastructures, puis nous assurer qu'elles sont gardes de facon efficace et efficiente. La resolution de 
ce probleme est axde, en partie, sur notre capacite de convaincre les elus municipaux de la necessite 
de donner une nouvelle orientation a la gestion des infrastructures. L'acceptation d'un systeme de 
gestion comme MicroPAVER se fonde uniquement sur sa capacity de rdaliser des economies. Meme 
100 $ de plus permet £ un eiu de faire beaucoup de choses.

M. Feiio indique que le Paver Management System, le systeme de gestion des infrastructures le plus 
perfectionne £ I'heure actuelle, et d'autres logiciels semblables deviendront des outils de gestion 
precieux pour la prise de decisions sur les infrastructures souterraines dans I'avenir. Bien qu'il soit 
assez facile de mesurer la largeur d'une fissure dans la chaussee, d'introduire I'information dans un 
logiciel et d'obtenir ensuite une valeur estimative produite par I'ordinateur, il est plus difficile d'evaluer 
I'etat des systemes souterrains et de comprendre ce que cela represente. Nous pouvons faire des 
evaluations des egouts au moyen de cameras de television en circuit ferme, mais quel effet les fissures 
et la penetration des racines ont-elles sur I'aptitude au service et la duree de vie restante d'un 
systeme? On a fait peu de choses dans le passe pour s'attaquer e ces questions techniques. II faut 
esperer qu'on fera beaucoup plus dans I'avenir.

M. Feiio fait aussi remarquer que le concept de la comptabilisation du cycle de vie pourrait ne pas etre 
bien compris et susciter une opposition parce qu'il necessite un investissement dans I'avenir. Pourtant, 
nous devons nous assurer que les installations dans lesquelles nous investissons pourront etre 
entretenues e un cout raisonnable pendant toute leur duree de vie.

Serge Pourreaux donne £ entendre que les ingenieurs municipaux obtiennent plus de soutien lorsqu'ils 
defendent leur position aupres des conseillers municipaux. II est d'accord avec M. Mareschal pour dire 
que la difficulte rdelle consiste £ exprimer ou communiquer efficacement les questions aux decideurs, 
mais il fait remarquer que la responsabilite des d^faillances des systemes est souvent rejetde sur les 
ing§nieurs alors que le vrai coupable est habituellement le manque de fonds suffisants.

M. Pourreaux fait aussi remarquer que le calendrier de planification de la remise en 6tat d'un ingdnieur 
municipal pourrait s'6chelonner sur quinze a vingt ans, alors que ('horizon de planification d'un 6lu n'est 
que de quatre ans. En plus, il est difficile de convaincre les citoyens du besoin d'adopter un systeme 
de services payants pour I'eau lorsque le rdseau d'eau m§me peut connaTtre des pertes d'entre 30 % 
et 50 %.

En fait, a une discussion prdcddente a laquelle M. Pourreaux a participd, on a conclu qu'il serait plus 
avantageux pour les ingdnieurs municipaux de faire appel au public qu'aux dlus.

lorsqu'on traite avec le public, dit M. Pourreaux, il faut parler simplement et ouvertement et 
reconnaTtre les difficultds auxquelles les hommes politiques font face dans ('affectation des ressources. 
Par exemple, pendant les trois dernieres ddcennies, la longueur du rdseau d'infrastructures dans la 
rdgion de Montreal a tripld, ce qui signifie que chaque citoyen a 2,5 milles d'infrastructures de plus d 
aidfer d financer au moyen de sa facture d'impots municipaux. A un moment quelconque, le fardeau 
fiscal sera trop lourd et le public devra participer activement au financement de ses propres 
infrastructures. Comme I'dtalement urbain est la consdquence d'un ofdre de gouvernement plus dlevd.
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les gens r6agiront au niveau politique. Par consequent, I'homme politique municipal n'est pas le seul 
intervenant.

Hok-Lin Leung, de la School of Urban and Regional Planning de I'univers'itd Queen's, souligne que 
I'dtablissement de priorites est une consideration cie une fois que I'etat physique des infrastructures 
est connu. Nous devons aborder cette tSche de facon moins cynique et plus rationnelle, de maniere 
plus refiechie et systematique. II faut absolument rdunir tous les groupes interesses : le personnel 
technique, les ingenieurs, les gens des finances et meme les groupes administratifs et juridiques. Les 
hommes politiques doivent aussi participer au processus d'etablissement des priorites et de reduction 
des couts au minimum. M. Leung demande s'il y a des processus dtablis auxquels les municipalitds 
peuveht recourir pour dtablir I'ordre de priority de leurs besoins d'infrastructure.

En rdponse, Tom Field remarque que les ingdnieurs et les operateurs n'ont plus la capacity d'Stablir les 
prioritds et que cela se fait plutot au niveau politique. II ne fait aucun doute que la contribution politique 
3 la preparation des rapports pour les municipalites est beaucoup plus grande qu'il y a vingt ans. Le 
rapport d'un ingdnieur qui indique qu'il y a eu un certain nombre de ruptures sur une longueur donn^e 
d'une conduite maTtresse d'eau a tr£s peu de signification pour les gens qui prennent les decisions. A 
moins que les hommes politiques recoivent des plaintes des personnes dans la zone touchee, ils ne 
reagiront pas rapidement. Toutefois, pour assurer I'efficacite du systeme, il est essentiel que 
I'etablissement des priorites soit de nouveau confie au secteur technique.

Bien que la privatisation ne soit pas forcement la rdponse ici au Canada, beaucoup de territoires 
amerjcains emploient des entreprises privees pour construire et exploiter de nouveaux systemes ou 
faire fonctionner les reseaux existants. Cela a oblige les municipalites e definir soigneusement leurs 
pararnetres. En appliquant diverses methodes pour obtenir les rdsultats attendus, les entreprises privees 
respecteront n'importe quelle directive qu'on etablit pour elles.

M. Leung admet qu'un apport technique est essentiel, mais il n'en reste pas moins que ce sont les 
hommes politiques et non pas les techniciens qui decident de I'affectation des fonds. Le mieux serait 
d'etablir la communication entre les deux niveaux le plus tot possible (il ne serait pas trop tot de le faire 
pendant I'dvaluation de I'dtat des infrastructures).

M. Field ajoute qu'il est impossible de traiter de facon gdndrale de la deterioration des infrastructures. 
Les pararnetres doivent etre etablis au niveau communautaire.

Marni Cappe, urbaniste e la Municipalite regionale d'Ottawa-Carleton, demande a Sebastian Moffatt 
comment il convient de mettre en pratique les concepts des collectivites en sante et du developpement 
durable, qui sont acceptes en theorie par les urbanistes, les collectivites et les hommes politiques. Elle 
s'inquiete de ce que la comptabilisation du cout complet exigera I'intervention de la municipalite, soit 
sous forme d'imposition ou de I'etablissement de droits d'amenagement. En Ontario, dit Mme Cappe, 
les municipalites ont tendance e abaisser les droits de ce genre ou a y renoncer dans le but d'appuyer 
I'industrie de I'amenagement. Est-il possible d'adopter un modeie de comptabilisation du cout complet 
quand on sait qu'il augmentera considerablement les frais d'amenagement?

En reponse, Sebastian Moffatt fait remarquer que le passage e la comptabilisation du cout complet 
comprend plusieurs composantes. Une d'entre elles consists £ etablir des objectifs, ce qui est une 
t§che presque impossible lorsque plusieurs groupes d'interet entrent en jeu. Neanmoins, dit M. Moffatt,
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il est important de faire cet acte de foi et d'dlaborer des objectifs qui fixeront des limites pour chaque 
collectivity. Bien qu'il existe des objectifs en mature de lutte centre la pollution, ces buts n'ont pas ytd 
appliques au niveau sectoriel de facon 3 inclure les immeubles ou les infrastructures.

Les objectifs sont un mycanisme habilitant. Ils aident les gens 3 juger leurs propres actions et £ faire 
des plans & I'intyrieur de certaines limites. En ce qui a trait aux infrastructures, I'ytablissement de 
limites ou d'objectifs initiaux qui seront prydsds plus tard est une premiyre ytape importante pour 
obtenir I'argent nycessaire au financement de la remise en ytat ou de la reconstruction des 
infrastructures.

Un autre facteur important dans I'adoption de la comptabilisation du cout complet est la capacity de 
surmonter notre rdsistance au changement. Selon M. Moffatt, il est essentiel de supprimer les 
distinctions traditionnelles et arbitraires qui rygissent notre sociyty, c'est-S-dire les distinctions qui 
rendent les municipalitys responsables des immeubles, de I'yiectricity ou du gaz naturel. Les 
distinctions de ce genre sont artificielles et ne doivent pas exister dans des collectivitys ycologiques.

Pour passer & une vyritable planification communautaire, nous devons yiaborer des plans, notamment 
ci long terme, au niveau municipal et non pas au niveau provincial ou national. Plutot que d'exercer 
leurs pouvoirs de ddcision pour les collectivitys, les ministeres provinciaux et fyddraux devraient 
appuyer les bureaux de I'dnergie et des ressources au niveau local et aider les municipalitys en 
diffusant les connaissances, en les faisant profiter des compytences et en relevant les normes de 
formation des personnes travaillant sur les premidres lignes. En plus, ils devraient encourager et 
appuyer les ddfenseurs locaux.

Michel Gauvin, du Comity intergouvernemental de recherches urbaines et rygionales, demande d Serge 
Pourreaux d'expliquer comment la comptabilisation du cycle de vie et les droits d'utilisation sont 
intygrds dans le plan d'investissement de Montryal.

M. Pourreaux lui rdpond que la comptabilisation du cycle de vie est utilisde d des fins de comptability 
et de budgytisation. En ce qui a trait au cout complet, un groupe de travail continue actuellement 
d'ytudier ('utilisation dans I'industrie de contrats prycisant les caractyristiques de rendement, en 
accordant une attention particuliere aux modeles europyens. II ne s'agit pas de dyterminer s'il faut 
recourir aux contrats de ce genre, mais plutot comment I'industrie s'adaptera £ leur utilisation. Les 
entreprises d'ingynieurs-conseils, les compagnies de construction et les laboratoires finiront par former 
des groupements de dyveloppement, ce qui aura un impact marquy sur la nature des rapports 
contractuels entre les entreprises. Les promoteurs et les compagnies d'assurance ont entamy des 
discussions portant sur des garanties contractuelles de cinq, dix ou quinze ans et visant £ dyterminer 
la responsabilite des firmes d'ingynierie, des entrepreneurs en batiment et des entreprises chargyes du 
contrdle et de la surveillance sur place. Le concept du devis de rendement est utile, mais le marchy 
n'est pas encore pret £ accepter ce type de changement.

En ce qui a trait aux droits d'utilisation, M. Pourreaux dit que le concept est dyjS implanty dans les 
grandes villes comme Montryal et qu'on I'appliquera de plus en plus ailleurs. II faudra dyfinir le «centre 
de responsability» aux fins de la budgytisation et des investissements autonomes. Toute discussion 
des prioritys doit mettre I'accent sur I'imputation de fonds pour les infrastructures dans le budget 
municipal et comprendre une composante de gestion y cette fin.

28 L'yvaluation de I'dtat des infrastructures municipales



INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET HABITATION

Ernest Clarke, du ministdre du logement et de la consommation de la Nouvelle-Ecosse, demande it 
Sebastian Moffatt s'il n'est pas irrealiste de s'attendre it ce qu'une maison, ou meme la collectivity, 
soit un syst6me autonome. II demande aussi si une subvention concernant la rue, qui serait payde par 
la province et correspondrait it un montant ytabli par maison, refldterait un systdme plus dtendu de 
dyveloppement durable au niveau regional, provincial et mSme fyddral.

Sebastian Moffatt rdpond que les transfers, les subventions et les couts cachds sont parfois utilises 
pour rdpartir la richesse entre diff^rents groupes it I'intdrieur d'une society. II pourrait ne pas Stre 
raisonnable de s'attendre £ ce que les acheteurs de maisons paient le cout complet d'un ryseau de 
transport qui existe ou dont ils ont besoin seulement parce que I'emplacement de leur maison le rend 
ndcessaire. Les couts de ce genre sont des reliquats d'une ypoque ou des amynagements rysidentiels 
nombreux et ryalisys rapidement ytaient nycessaires.

Selon M. Moffatt, nous devrions ddpendre du marchy pour qu’il guide les mesures publiques. La 
solution de rechange consiste it se perdre dans un rdseau de rygimes d'imposition compliquys et 
inefficaces et a tenter d'atteindre le meme niveau d'efficience aussi rapidement et efficacement que 
le marchy. La ryforme du marchy est la voie qu'il faut suivre. En outre, la province voudrait peut-etre 
payer certaines routes rysidentielles. Tout le monde occupe une maison, mais certaines habitations ont 
un cout beaucoup plus yievy que d'autres. En cachant ces couts dans des rygimes d'imposition, on fait 
en sorte que la personne qui habite une collectivity urbaine neo-traditionnelle it usages mixtes, & forte 
density et qui est sensible £ la cause bcologique paie autant d'impots pour le ryseau routier que la 
personne qui jouit d'un mode de vie beaucoup moins ycologique.

La richesse ryelle diminue partout dans le monde et cette tendance se poursuivra. Dans les situations 
de ce genre, nous devons prendre soin de rdcompenser la personne qui agit bien et non pas celle qui 
agit mal. Dans les municipalitys qui n'utilisent pas les compteurs d'eau, la personne ayant I'eau la 
moins chdre utilisera le plus d'eau. Plus la rdtroaction sera directe, plus nous deviendrons efficients. 
En a-c6ty, M. Moffatt observe qu'il est arbitraire de tenter d'dtablir les limites du dyveloppement 
durable. Une maison, une collectivity, une rygion ou une province peut etre considyrye comme un 
systyme ou i'on applique le dyveloppement durable, et I'echelle variera d'une question & I'autre.

M. Moffatt ajoute qu'il est irryaliste de s'attendre £ ce qu'une personne paie le cout complet de sa 
maison, soit sa partie de I'usine de traitement des eaux usyes, du rdservoir, de la centrale yiectrique 
ou du rdseau routier. S'il en ytait ainsi, personne n'aurait les moyens d'acheter une maison neuve. II 
faut aider les gens £ accyder au logement.

Ken MacLeod, du ministyre des affaires municipales de la Colombie-Britannique, demande y M. Moffatt 
quelles sont les techniques qu'il utilise pour amener des changements rdels dans les comportements. 
En ce qui a trait y I'ynorme dcart entre les prix du marchy et ceux que produirait un systeme de 
comptabilisation du cout complet, par exemple, qui fixe les prix et selon quels criteres?

En ryponse it cette question, M. Moffatt mentionne la ndcessity d'une ryforme novatrice du marchy. 
[.'utilisation des ressources est scandaleusement inefficiente. Le marchy est artificial et la ryforme est 
essentielle ly ou les ressources deviennent rares. La tarification de I'dnergie est un excellent exemple 
d'une ryforme vigoureuse. Le passage d'une structure de taux ddcroissants y une structure de taux 
croissants, ou le prix de votre yiectricity triple si vous en consommez plus que votre quantity 
essentielle, attirera ('attention des consommateurs les plus nonchalants. Ils seront les premiers a
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am^liorer I'efficacit6 6nerg6tique de leurs appareils ou de leur maison afin de revenir £ un niveau 
raisonnable de consommation et au taux moins dlevd. En utilisant ainsi les impdts fonciers et les tarifs 
des ressources, il est possible d'amener les gens & adopter un mode de vie 6cologique qui maintient 
les taux de consommation de la collectivity dans des limites raisonnables et qui protege les 
ycosystfemes environnants.

Cela s'est dyj£ produit au niveau de la consommation d'yiectricity dans certaines municipalitys. 
M. Moffatt ajoute qu'en Californie, on a documentd les couts de sant£ lids a I'utilisation des 
automobiles et fait une analyse des mesures qui justifieraient des vehicules £ ddgagements gazeux 
faibles et nuls. L'application de la comptabilisation du cout complet a entramy la mise au point d'une 
technologie moins polluante. Les exercices d'ytablissement des couts peuvent servir y justifier la 
ryforme et il est possible d'encourager le secteur privy y mettre au point et y introduire une technologie 
nouvelle y base de contingentement.

Joe Vincelli, de la Municipality rygionale d'Ottawa-Carleton, demande y Guy Fyiio d'indiquer quelle sera 
I'ytape suivante et se demande si elle comprendra I'ytablissement de directives, de normes ou 
d'objectifs pour I'ingynieur municipal.

M. Fyiio explique que le Conseil national de recherches yiabore actuellement des outils diagnostics 
pratiques et efficients qui permettront aux ingynieurs d'utiliser les donnyes produites pour prydire la 
duree restante et mettre au point des mythodes de remise en ytat et de remodelage rentables qui 
tiendront compte des couts sociaux et environnementaux, des risques et de la sycurity. Toutefois, 
jusqu'y prysent, aucune technologie pouvant servir y passer y I'ytape suivante n'a ety mise au point.

En ce qui a trait au financement de I'ytape suivante, Serge Pourreaux indique que la solution se 
trouverait peut-etre dans la productivity globale du systyme. II prydit qu'en faisant des inspections de 
meilleure quality, les couts globaux pourraient diminuer de 10 % y 20 %. Une autre diminution de
10 % y 20 % serait possible en appliquant de nouvelles technologies de remise en ytat. L'introduction 
des devis de rendement reprysente une yconomie suppiymentaire de 10 % y 20 %. En augmentant 
I'efficience et en profitant de la marge qui existe y I'interieur du systyme, il est possible d'yconomiser 
entre 30 % et 40 %, ce qui nous permettrait de remydier y de nombreux probiymes auxquels nous 
faisons face actuellement. Les ingynieurs municipaux pourront alors utiliser ces ryussites, c'est-y-dire 
les yconomies ryalisyes et la quality du service, pour convaincre les hommes politiques de faire un 
effort suppiymentaire.

La concurrence entre municipalitys complique encore plus I'obtention d'appuis politiques pour la 
cryation ou la remise en ytat des infrastructures. En raison de I'importance de I'assiette fiscale, les 
municipalitys canadiennes luttent pour accroTtre leur population. Beaucoup de proprietaires-occupants 
choisissent les municipalitys qui n'ont pas besoin de remettre en ytat leurs infrastructures ou d'en 
amdliorer I'efficacity ynergytique puisque les efforts pour rattraper le retard ont inyvitablement un 
impact sur les impots y payer ou les valeurs immobilieres.

11 semble done que les solutions de gestion qui entraTnent une amyiioration de la productivity du 
systyme trouvent leurs origines au sein de I'administration municipale plutdt qu'y I'extyrieur. La rdponse 
n'est pas de nature politique. II faut renseigner les hommes politiques sur les nouvelles techniques 
d'inspection. II faut les encourager a maintenir les budgets actuels pour les services d'ingynierie et y 
donner aux ingynieurs une certaine liberty pour I'affectation de ces fonds. II ne s'agit pas de savoir quel
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montant on peut d^penser, mais plutot comment le d§penser et comment amdliorer la quality du 
rendement du travail de I'ing^nieur.

En terminant, M. Fdlio donne cette mature S reflexion S I'auditoire : si nous 6tions en mesure de 
ptofiter des meilleures technologies disponibles dans le monde, le Canada §conomiserait plus d'un 
milliard de dollars par an en d^penses engages pour les infrastructures.
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■ LA REALISATION D'ECONOMIES AU MOYEN DE MODES D'AMENAGEMENT
DIFFERENTS ■

Moderateur
Hok-Lin Leung, School of Urban and Regional Planning, Queen's University

Conferencier
Ken Ferguson, Hygeia Consulting Services
Sujet : involution des valeurs et des collectivit6s et mvaluation de nouvelles approches en mati&re 
d'amgnagement rSsidentiel
(Document {('information : Valeurs en evolution dans des collectivites en evolution : L'evaluation des nouvelles orientations en 
matiere d’amenagement residentie!)

1 n simple fait qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le marchd est le moteur de toute activity. 
| i ‘ Toutes les entit^s ayant affaires 3 I'industrie du logement, que ce soit le constructeur, le 

, promoteur ou la municipality, ont un client. Nous ne construisons pas des infrastructures 
souterraines pour donner du travail aux gens; nous le faisons pour r^pondre & un besoin, et 

ce besoin est ct66 par le marchy. Mais comme personne ne sait exactement ou va le marchy, il est 
difficile et frustrant de le diriger et de lui donner une orientation. Voyons un peu comment le marchy 
a dvoluy.

La banlieue est nye aprSs la Seconde Guerre mondiale, £ une ypoque de grande prospyrity. Le dysir 
d'etre propriytaire de grands espaces ouverts ytait un r§ve souvent vyhicuiy par la tyidvision. On 
ddpendait beaucoup de I'automobile : on n'en trouvait pas un mais deux par rndnage! Ainsi, les 
maisons pouvaient etre de plus en plus yioignyes du centre urbain. Les prix relativement bas des 
terrains soutenaient cette tendance & I'yioignement du centre-ville. II s'est produit une dvolution 
paralieie des normes municipales. Tout £ coup, les fossys le long des routes ne suffisaient plus et il 
fallait qu'il y ait des trottoirs des deux cotys de la route pour assurer une plus grande sycurity. Les 
attentes des consommateurs ont poussy les municipalitys £ introduire des services «luxueux», bien que 
les administrations locales aient yty enthousiastes 3 I'idye d'accroTtre la sycurity et de ryduire 
I'entretien.

Mais aujourd'hui, nous arrivons £ un point ou cette situation doit changer. Nous n'avons plus les 
moyens de continuer d'agir comme nous I'avons fait pendant les cinquante dernidres annyes. Les 
choses commencent 3 se dytyriorer. Les collectivitys a faible density a I'extyrieur du centre urbain ne 
peuvent plus soutenir les transports en commun. Les autoroutes deviennent de plus en plus 
encombryes. L'ytalement urbain et le besoin intrinsaque de relier une collectivity a faible density a une 
autre pour prolonger les services ont augmenty le cout des grandes infrastructures. Les banlieues 
exigent plus d'ycoles et plus d'infrastructures sociales et exercent des pressions de plus en plus fortes 
sur les terres agricoles et ycologiquement sensibles. Tout cela crye un fardeau qui n'est plus abordable.
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Compte tenu de cette situation, il n'est pas surprenant que de nombreux urbanistes professionnels et 
autres personnes de I'industrie de I'amgnagement immobilier aient commence 3 examiner de nouvelles 
approches en matiere d'urbanisme. Pendant la derniere annee, Hygeia Consulting et REIC Limited ont 
proc^dd ci I'examen d'un certain nombre de ces approches, y compris la planification n^o-traditionnelle, 
I'am^nagement axd sur les transports en commun, les collectivit^s 6cologiques (Ecovillages) et 
('habitation communautaire qui n'est pas vraiment un mode d'amEnagement mais plutot un sous- 
ensemble de la planification urbaine.

En dEterminant les effets de ces diffErents modEles sur les questions d'urbanisme et les infrastructures, 
nous avons ElaborE un «cadre d'EvaIuation», essentiellement une directive ou une liste de contrdle, 
pour nous assurer qu'absolument tous les facteurs sociaux, environnementaux et Economiques sont 
pris en compte dans la planification d'une nouvelle collectivitE. Nous nous fondions sur le principe 
qu'un amEnagement ou un rEamEnagement sensE et rEussi n'est pas seulement I'imposition d'un plan 
ou d'un modEle E un terrain. Les projets de ce genre nEcessitent I'examen minutieux et I'intEgration 
d'une multitude d'EIEments et de questions. Notre cadre d'Evaluation permet d'Etablir les prioritEs et, 
lorsqu'on I'applique convenablement, nous permet de mieux comprendre ce dont une collectivitE 
proposEe devrait avoir I'air.

Nous avons fait I'essai de ce cadre en I'appliquant E un certain nombre de collectivitEs qui en Etaient 
E I'Etape de la planification ou aux premieres Etapes d'amEnagement. Ces collectivitEs comprenaient 
Bamberton (en Colombie-Britannique), McKenzie Towne, E Calgary, la collectivitE Cornell, E Markham 
(au nord-est de Toronto), Montgomery Village, E Orangeville (au nord de Toronto) et «Heart of 
S'pringdale» E Brampton (en Ontario), projet qui, par la suite, EtE abandonnE.

Chacun de ces plans marquait une amElioration considErable par rapport aux modEles conventionnels, 
mais chacun aurait pu aller plus loin dans un certain nombre de domaines. Toutefois, nous avons 
conclu qu'aucun plan d'amEnagement ne devrait se fonder sur un modele prEcongu, puisque le modele 
mSme n'est qu'un facteur dans la rEalisation d'une collectivitE saine et Ecologique.

Compte tenu de notre situation actuelle, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'exemples d'autres approches en 
matiEre d'urbanisme et pourquoi n'a-t-on pas adoptE les amEliorations meme les plus modestes dans 
les collectivitEs existantes?

Pour rEpondre E cette question, j'aimerais mentionner une Etude entreprise par John Bousfield 
Associates et examiner avec vous quelques projets particuliers. Cette Etude porte sur un amEnagement 
thEorique E proximitE d'une collectivitE plutot traditionnelle dans la rEgion mEtropolitaine de Toronto. 
La collectivitE, qu'on a redessinEe afin de rEduire le cout des infrastructures et du logement, n'Etait ni 
un amEnagement nEo-traditionnel, ni un Ecovillage, mais plutdt une combinaison des meilleurs ElEments 
des deux. Le plan de rEamEnagement proposait une densitE de peuplement relativement forte et des 
droits de passage de douze mEtres (40 pieds). Tous les services requis pouvaient etre construits dans 
cette voie plus Etroite, ce qui rendait possible la production de logements plus abordables. Cette Etude 
a EtE terminEe en 1976. Ca fait presque vingt ans que je la trimbale.

Avons-nous rEellement progressE en vingt ans? Nous ne construisons pas encore les services sur des 
emprises routiEres de douze mEtres (40 pieds) et bien d'autres choses proposEes dans I'Etude de 
Bousfield n'ont jamais EtE rEalisEes. Ce que tout cela montre, c'est que, bien nous parlions de 
nouveaux modes d'amEnagement depuis longtemps, peu de choses ont changE. Les quelques
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cpnstructeurs et professionnels novateurs qui ont lutt§ centre les normes conventionneiles pour 
introduire des changements sont I'exception qui confirme la r£gle.

Je travaille actuellement d plusieurs projets int^ressants dont j'aimerais vous parler aujourd'hui des 
embuches. Le premier concerne une collectivity dans le secteur riverain de la Region du Grand Toronto. 
Le deuxi6me vise la revitalisation d'une collectivity du secteur riverain d'une ville industrielle un peu 
plus au nord de Toronto. Le troisifeme est une collectivity planifiye appeiye Seaton, dont bon nombre 
d'entre vous qui venez de I'Ontario reconnaTtront.

Le premier, la collectivity Lyndshores, est une collectivity du secteur riverain de la ville de Whitby dans 
la Rygion du Grand Toronto. Lyndshores, qui logera yventuellement environ 6 700 personnes, donne 
directement sur le lac Ontario, de sorte que I'environnement est un enjeu important. Alors que 
I’amynagement rysidentiel a dytruit la plupart des terres humides des bords des lacs, le ruisseau Lynd, 
prys de I'emplacement, est une des rares terres humides restantes des Grands Lacs et est classy 
comme une terre humide de catygorie I. Le plan conceptuel d'amynagement a yty ytabli apres mure 
ryflexion, surtout prospective en ce qui a trait £ la question de la protection de I’environnement. Un 
plan de gestion de I'environnement a ety ytabli pour la collectivity bien avant qu'on introduise la 
politique sur les terres humides en 1992 et les types d'initiatives qui ont yty prises pour conserver les 
terres humides vont bien au-deiy de celles qui sont dycrites dans cette politique. Le plan a yty approuvy 
par I'office local de protection de la nature et le ministyre des Ressources naturelles.

La ville, la rygion et m§me la Commission Crombie ont contribuy au plan d'urbanisme global et I'ont 
sanctionny comme un excellent exemple de la facon dont un site voisin d'une zone ycologiquement 
sensible peut etre amynagy. Le plan d'ensemble des espaces verts, qui respectait le plan de gestion 
de I'environnement, indiquait de facon dytaillee les plantations, les zones-tampons et les aliyes 
piytonnieres qui seraient intygryes dans les espaces verts a proximity du marycage.

Jusqu'y ce que les ytudes environnementales aient yty terminyes, la ville n'avait pas songy y un 
lotissement. Toutefois, un plan de lotissement a plus tard yty prysenty. Le plan ytait plut6t traditionnel 
et assez dycevant ytant donny les mesures environnementales qui avaient dyjy yty proposyes et les 
occasions que prysentait le projet d'aller encore plus loin au niveau des types de logements, des 
infrastructures et de la disposition. Les routes dycrivent des courbes majestueuses et les rues sont 
larges. La route de ceinture qui longe le marycage a une emprise de 26 metres et toutes les autres 
emprises n'ont pas moins de 20 metres de largeur. Une caracteristique marquante de la ville est 
I'intygration d'un troisieme ryseau de canalisations dans certains ygouts pluviaux, consyquence directe 
des pryoccupations concernant la profondeur des ygouts par rapport au niveau du lac et les risques de 
surcharge. Toutefois, meme les bassins de retenue pour la gestion des eaux d'orage ont yty une 
pomme de discorde. Bien que la ville ait reconnu I'importance primordiale de ces bassins et leurs 
avantages inhyrents, elle n'en voulait pas et a yte trys peu disposee a accorder leur approbation (meme 
s'ils ytaient assortis d'une garantie de 90 ansi).

La Sociyty immobiliere de ('Ontario, organe du gouvernement de cette province, a entrepris 
I'amynagement des terrains excedentaires £ proximity de I'hopital Whitby. Le promoteur a intygry 
certains yiyments nyo-traditionnels dans sa proposition, y compris des immeubles de cinq et six ytages 
avec de petites cours, des ruelles et des logements de density moyenne assez avant-gardistes. Aucune 
des suggestions novatrices du promoteur n'a survycu au processus d'approbation. La ville a approuvy 
un immeuble d'appartements et un lotissement de maisons en rangye conventionnels.
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Ce qui se passe a Whitby se produit dans la plupart des municipalit^s du Canada. L'attitude dominante 
est la suivante : «Pourquoi devrions-nous accepter le changement lorsque les m^thodes prouv^es 
fonctionnent si bien? C'est nous qui devrons nous en occuper pour les cent prochaines ann§es.» II est 
difficile de trouver une faille dans ce genre de raisonnement, mais il complique beaucoup le 
changement.

Le deuxieme exemple que j'aimerais vous presenter est celui de Port McNichol. Cette ancienne ville 
ferroviaire 3 proximity de la baie GSorgienne et de la plage Wasaga, de Midland, de Penetangue 6t du 
d^troit de Severn est une collectivity ou I'innovation pourrait connaTtre plus de succ£s. A titre de 
principal port de destination des cyrSales arrivant de I'ouest du Canada, Port McNichol a joui d'une 
yconomie forte pendant longtemps. Toutefois, avec le temps, le progr^s, notamment les chemins de 
fer et la voie maritime des Grands Lacs, a supprimy la raison d'etre de la ville. Aujourd'hui, Port 
McNichol comprend 990 hectares (400 acres) de terrains de la Canadien Pacifique Itde et trfes peu 
d'emplois. La CP, Hygeia et un autre associy se sont lahcys dans une coentreprise pour ryamynager 
la zone afin d'en faire une collectivity riveraine. Les possibilitys sont presque illimityes. Nous avons un 
village qui n'a pas changy depuis 1940 et une collectivity qui a I'initiative et la motivation nycessaires 
pour yvoluer. II faut tenir compte de nombreuses questions sociales (en raison des niveaux de chbmage 
6levys), financidres (par suite de la stagnation yconomique) et environnementales (ytant donny la 
nycessity de protyger une superficie considyrable de terres humides des catygories II et III des Grands 
Lacs).

Bien qu'Hygeia ait tres peu participy au projet d'amynagement et de revitalisation de Port McNichol au 
dypart, on a appliquy nos principes d'urbanisme (ceci se passait avant I'yiaboration de notre cadre 
devaluation). On a accordy la priority £ la protection et a la promotion du caractere du village existant. 
II ytait particulierement important de pryserver le caractere historique et culture! de Port McNichol, de 
mettre en valeur ses qualitys naturelles, de protyger son secteur riverain et d'amyiiorer I'accas du 
public au bord de I'eau. Le but n'ytait pas de «compartimenter» la collectivity pour en syparer le 
nouveau de I'ancien, mais plutot d'harmoniser les deux. On proposait de diversifier les utilisations des 
terrains ainsi que les types et modeles de maisons et d'amynager la zone par ytapes.

En nous fondant sur les amynagements dans d'autres. rygions, nous avons elabory plusieurs 
propositions diffyrentes et nous sommes tres optimistes quant £ nos chances d'obtenir I'approbation 
d'un plan d'amynagement tres novateur. Quelle est la diffyrence entre Port McNichol et Lyndshores? 
Le fait que Port McNichol ait besoin de ce projet. II s'agit d'une municipality ou rien d'autre ne se 
produit. Nous sommes son avenir, de sorte qu'elle est pr§te £ faire les choses comme nous croyons 
qu'elles doivent etre faites, et notre vision comprend des eiyments novateurs comme des emprises 
routiyres plus ytroites et des fossys le long des routes.

Un inconvynient, c'est que I'usine de traitement des eaux usyes, qui fonctionne dyjy y pleine capacity, 
doit ytre agrandie pour accommoder la nouvelle croissance. II s'agit d'une ynorme entreprise qui 
nycessitera des yvaluations environnementales et beaucoup de rdunions publiques. Et on n'envisage 
rien de mycaniquement novateur pour le traitement des eaux usyes, meme si la collectivity est ytablie 
sur des terres humides des Grands Lacs.

Hygeia a aussi participy au projet de Seaton, qui englobe des terres d'une superficie assez grande 
appartenant au gouvernement de I'Ontario. En association avec une autre entreprise, Hygeia a yty 
seiectionny pour presenter une conception pour cet amynagement. Notre conception, peut-§tre une
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des plus dcologiques jamais pr§sent6es, 6tait clairement tres avant-gardiste et son degr6 d'innovation 
a presque certainement 6t6 la raison pour laquelle nous n'avons pas gagnd le concours. Notre projet 
6tait 6cologiquement sain, integrant le traitement biologique des eaux us§es mis au point par John 
Tpdd. Au nom d'un veritable ddveloppement durable, nous allions capter notre propre eau § meme des 
sources, des puits et les eaux de pluie et notre systSme n'allait etre branch^ & aucune source externe 
d'adduction d'eau. La taille de I'amdnagement r^sidentiel allait §tre d^terminde par la capacity limite 
de la collectivity et serait une decision fondSe sur la disponibility et la protection de I'eau.

Bien que nous n'ayons pas ytiquety notre projet comme ytant «nyo-traditionnel», il comprenait 
effectivement plusieurs de ces yiyments. Mais notre but ytait d'adapter la forme 3 la fonction : le projet 
proposy ytait la meilleure facon d'obtenir les densitys, les ruelles et les espaces verts que nous 
voulions. II en a rysulty un degry yievy de pryservation de I'environnement et un petit nombre de 
villages qui pouvaient accueillir une population totale de 50 000 personnes. Mais la province voulait 
en accueillir 90 000. On nous a demandy d'y repenser pendant la deuxiyme ytape, mais nous ne 
pouvions pas en raison de la capacity limite et de la commercialisation : nous ne pouvions pas soutenir 
la density requise pour loger 90 000 personnes tout en rendant I'ensemble rysidentiel commercialisable.

De toute dvidence, le temps est venu d'yvoluer. Les questions sociales et environnementales 
pryoccupent tout le monde. Le changement viendra, mais il ne prendra pas la forme de gros projets 
comme ceux de Seaton et de Bamberton : les gens onttrop de difficulty £ les accepter. 11 viendra plutfit 
petit par petit; de temps § autre, quelqu'un innovera et se fera remarquer. En plus, le changement ne 
prendra pas la forme d'un modele d'urbanisme pryconcu particulier. Chaque plan novateur et nouveau 
sera unique, soigneusement adapty au contexts local et rygional et aux divers facteurs sociaux, 
yconomiques et environnementaux en jeu.
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Conferencier
Ray Essiambre, president, Essiambre, Phillips, Desjardins Associates Ltd.
Sujet : Couts de /’infrastructure associ6s aux approches traditionnelles et nouvelles en matiers 
d'amgnagement
(Document d'information : Couts de /’infrastructure associes aux approches traditionnelles et nouvelles en matiere 
d 'amenagemen t)

'etude a dt6 entreprise par notre firme en association avec J.L. Richards & Associates 
Limited, C.N. Watson Associates Limited et A. Nelessen Associates Incorporated. Le 
processus a 6td difficile, mais il en a valu la peine. II nous a permis d'6valuer I'efficacitd par 
rapport au cout d'une banlieue conventionnelle et de la comparer a une collectivity 

arndnagde conformyment au principe de I'urbanisme nouveau genre. Nous avons analyst les couts du 
cycle de vie de quinze composantes de service et avons dtabli la difference entre les couts du secteur 
public et du secteur privy dans les deux plans.

La mythodologie de notre etude englobait plusieurs elements :
• le choix d'un emplacement de 150 e 500 hectares aux fins de la comparaison;
• la comparaison des statistiques d'amenagement dans le cadre des deux plans, au niveau des 

logements, de ('utilisation des terrains, de la population, de la density, des dimensions des 
routes, des ecoles et des infrastructures;

• la mise au point d'une mythodologie et d'un modeie financier pour evaluer les couts prives et 
publics des infrastructures pendant leur cycle de vie, y compris les ddpenses de mise en place, 
de remplacement, d'exploitation et d'entretien;

• la determination des couts des deux concepts (en dollars de 1994);
• la comparaison et revaluation de ces couts et la determination des raisons de toute difference; 

et
la discussion des consequences des constatations au point de vue de la planification urbaine.

L'emplacement choisi pour I'essai est situe a Barrhaven, une collectivity existante au sud d'Ottawa. 
Separe des autres zones amenagdes, l'emplacement represente la moyenne statistique d'un lotissement 
de banlieue e Ottawa-Carleton et est un exemple typique des lotissements conventionnels qu'on trouve 
dans tout le pays. Barrhaven a environ vingt ans et a pris un certain temps a se batir. II s'agit d'une 
seule grande collectivity e faible density de peuplement ayant des quartiers mal definis. Les terrains 
a utilisation commerciale sont situes sur le perim6tre de l'emplacement le long de terrains donnant sur 
les routes a grande circulation. La composante commerciale de la collectivity est tres faible, ne 
representant qu'environ 6 % de la superficie totale. Les rues ont une disposition curviligne et les 
maisons individuelles dominent. II y a quelques maisons en rangde et tr6s peu d'appartements. La 
collectivity est caracterisee par une forme moins compacte, des largeurs d'emprises routidres 
conventionnelles, une conception axee sur ('utilisation des voitures et des autobus, aucune ruelle et 
des trottoirs sur quelques routes collectrices seulement. On y trouve un centre recreatif polyvalent et 
quatre ecoles. Les liens entre les pares ne sont pas bien definis.

Le plan de rechange (que nous avons superpose sur la m§me zone geographique) se fonde sur les 
principes de I'urbanisme nouveau genre qui ont ete modifies en fonction du site. II comprend cinq 
quartiers distincts et un quartier commercial central qui s'etend de ('extremity est de l'emplacement 
jusque dans le centre de la collectivity le long d'une rue principale. II prevoit I'amenagement d'autres

,liiir
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commerces le long d'une route k grande circulation qui s'arr§te a ('emplacement futur d'une station 
de transport en commun oU de train I6ger sur rail. La structure orthogonale modifi^e des rues est bien 
d6finie, une grande route collectrice servant de circuit pour les transports en commun. Les quatre 
Scoles de cette collectivity sont regroupSes, deux ytant placSes de chaque coty du centre rycryatif 
polyvalent et deux autres, £ I'autre bout de la collectivity. Les yiyments du ryseau de pares sont liys 
entre eux, des espaces verts s'ytendant au-del£ et entre les quartiers pour erker une identity commune. 
Ilya quatre zones commerciales ou centres de quartier. On y trouve un petit pare, un petit centre de 
commerces de dytail et un immeuble d'appartements. Les maisons qui donnent sur la route a grande 
circulation sont servies par une ruelle £ sens unique d'une largeur de dix metres plutot que par une rue 
complete. Pour rendre cette forme d'amynagement compacte aussi efficiente que possible, nous y 
avons integry toutes les techniques novatrices possibles.

Lorsque nous avons compary les deux plans, nous avons constaty que I'ampleur de I'amynagement 
rysidentiel diffyrait considyrablement. Le plan de rechange utilise moins de terrains rysidentiels 
{20 hectares de moins), mais on y trouve plus de logements (2 800 de plus). Cela reprysente presque 
8 000 personnes de plus. Dans le plan de rechange, la density est portye £ 21 logements par hectare. 
Aihsi, le nombre de logements augmente meme si la consommation de terrains diminue, que I'espace 
pour les commerces et les loisirs augmente (six hectares de plus) et que le nombre d'ycoles demeure 
le m£me. Toutefois, la consommation de terrains liye au transport a augmenty d'environ dix hectares 
par suite des emprises routieres et des treize kilometres suppiymentaires de routes et de ruelles.

Apres I'yiaboration des concepts, nous avons mesure et compare les frais d'investissement, 
d'exploitation et d'entretien de quinze composantes des services. La mythode de dytermination des 
couts ytait fondye sur I'etablissement dytailiy des couts des infrastructures existantes comme si elles 
avaient yty construites en 1994. Certains services, soit le centre recryatif polyvalent et les services 
d'incendie et policier, par example, ytaient rypartis entre les diffyrents segments de la collectivity selon 
leur utilisation relative. Pour dyterminer les frais d'investissement, les contributions publiques et privyes 
pour la mise en place initiale et le remplacement ont yte ytablies. Les frais d'exploitation et d'entretien 
tirys des budgets de fonctionnement de 1994 des divers organismes ont yty rypartis entre les 
diffyrentes zones du site. Un partage interne refiytait les affectations commerciale et rysidentielle. En 
divisant le rysultat du calcul des valeurs actualisyes par le nombre de logements dans la collectivity et 
la population, nous avons obtenu des couts par logement et par habitant.

Le cout global du cycle de vie pour I'ensemble rysidentiel conventionnel etait de 500 millions de dollars. 
Le coQt correspondant du modele de remplacement ytait de 794 millions de dollars, soit une diffyrence 
d'environ 300 millions de dollars. Le cout total initial de mise en place pour le secteur public ytait de 
48 millions de dollars et celui du secteur privy, de 16 millions de dollars de plus pour le plan de 
rechange. Le cout de remplacement ytait supyrieur de 12 millions de dollars dans le cas du plan de 
rechange.

Ces chiffres bruts ont ensuite yty ventiiys en couts par logement et par habitant pour le public. En cout 
total par logement, le plan de rechange permet de ryaliser des yconomies de 9 372 $ par logement. 
Ces yconomies ne sont possibles que si I'on atteint les densitys plus elevyes proposyes dans ce 
modele.

Comme la composante la plus ch£re £ prendre en compte dans la dytermination du cout global est 
I'exploitation et I'entretien £ long terme (les ycoles et le transport scolaire ytant les yiyments les plus
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chers), les strategies de conception qui rdduisent les frais d'exploitation et d'entretien devraient 
constituer des objectifs de la planification urbaine. Les couts du cycle de vie lies aux services lineaires 
comme les routes et reseaux de canalisations sont moindres par logement dans le plan de rechange 
en raison des fortes densites et de I'affectation d'une plus grande part des couts aux utilisations non 
residentielles. L'urbanisme nouveau genre n'est pas une option viable lorsque les densites sont faibles 
et que la superficie de pare par mille habitants est eievde. En pourcentage, la composante des pares 
dans le deuxieme plan, sans aller a I'encontre des exigences municipales ou provinciales indiquees dans 
la Loi sur I'am^nagement du territoire, etait a peu pres identique a celle du premier, et pourtant, la 
population avait considerablement augmente. Cela est du au fait que le plan conventionnel reservait 
une superficie trop grande aux pares. Le plan de rechange affectait les terrains «suppiementaires» a 
la composante residentielle de facon a accroTtre la densite.

Le cout de remplacement des infrastructures n'est pas une composante importante du cout du cycle 
de vie. En fait, il repr^sente un montant inf£rieur a n'importe quel autre des frais de mise en place, de 
remplacement, d'exploitation et d'entretien.

En ce qui a trait a I'abordabilita du logement, si les Economies r^alis^es grace au plan de rechange 
ataient distributes dans tout le systeme et transferees de facon quelconque a I'acheteur, il serait 
possible de erter des logements plus abordables.

Enfin, en augmentant le niveau des services fournis par I'arntnagement de trottoirs suppltmentaires, 
une plus grande separation des voitures et des pittons et I'ajout de ruelles, on pourrait amtliorer 
I'habitabilite d'une collectivite. Si Ton accorde de I'importance au compromis entre mode de vie et 
habitabilite, d'une part, et le cout, d'autre part, alors le plan de rechange presente un avantage certain.

Plusieurs limites se rattachent a cette etude : le manque de travaux comparables, la spedficitt 
rtgionale des chiffres sur les couts et des normes et niveaux de service, I'influence des densites 
rtsidentielles et des utilisations non residentielles et I'incapacitt de prendre en compte d'importantes 
fluctuations des prix dans les analyses coQt-duree. Par consequent, d'autres recherches sur les couts 
du cycle de vie d'autres modes d'amenagement communautaires seraient utiles. Void quelques 
exemples de recherches futures possibles :
• recommencer I'exercice dans diverses collectivites en utilisant un eventail de densites 

residentielles et de combinaisons d'utilisations des terrains, dans des collectivites ayant des 
caracteristiques geographiques differentes et tout en changeant certaines variables cies;

« examiner les economies possibles en modifiant le modele des ecoles qui seraient combinees 
e des pares et e d'autres ecoles;

• examiner le marche potential du plan de rechange comparativement e celui du plan 
conventionnel;

• etendre la portee de ('analyse de facon e inclure les couts des terrains;
• ajouter le membre «revenu» de ('equation dans [’analyse financiere;
» faire ('analyse au niveau macro-economique ou regional par opposition au niveau 

communautaire;
• examiner ('impact sur la repartition modale et I'effet sur les besoins d'infrastructures de 

transport et sur leurs couts; et
• elaborer un modele pour estimer les couts sociaux et environnementaux d'un mode 

d'amenagement particulier.
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Panelists
bwen Tobert, directeur du service d'urbanisme, Ville de Calgary 
Sujet : La perspective municipale

'amdnagement de McKenzie Towne a permis 3 la Ville de Calgary d'acqudrir une certaine 
experience d'autres approches de I'urbanisme et d'envisager, dans une certaine mesure, 
I'amenagement futur de ses banlieues en fonction des principes de I'urbanisme nouveau 
genre.

Les aspects de McKenzie Towne qui s'inspiraient de I'urbanisme nouveau genre ont dte proposes et 
mis en oeuvre par le promoteur d'ensembles residentiels le plus important de Calgary. En offrant aux 
Calgariens un nouveau choix de logements, le promoteur qui, en batissant 5 000 terrains par an, avait 
deja conquis 25 % du marche total, croyait qu'il serait possible d'augmenter sa part d'un marche du 
logement assez conventionnel.

Les aspects du projet relevant de I'urbanisme nouveau genre, c'est-a-dire les densites de peuplement 
plus eievdes, la combinaison d'utilisations des terrains et I'orientation pidtonniere, ont tous dtd 
acceptds rapidement par les urbanistes municipaux. Les approbations pertinentes ont dtd accorddes 
dans les six mois qui ont suivi la demands, de sorte que la construction de I'ensemble a ddbutd et 
qu'on prdvoit commencer sa commercialisation pendant les prochains mois. Toutefois, les ingdnieurs 
municipaux ont dtd moins enthousiastes. Ils craignaient que les principes de I'urbanisme nouveau genre 
ne se traduisent par un accroissement des routes, des carrefours et des emprises. Ma propre recherche 
indique que les emprises dans les plans ndo-traditionnels consomment typiquement au moins 30 % de 
la superficie amdnageable. Grace a un plan curviligne typique a Calgary, les emprises routieres ne 
reprdsentent que de 20 % d 25 % de la superficie des zones amdnagdes. Du seul point de vue du 
rendement, la conception curviligne est done plus efficiente.

Mais la plus grande partie de I'opposition des ingdnieurs n'dtait pas lide d I'efficience ou aux obligations 
en matiere d'entretien, mais plutSt d la crainte que ces principes de conception se traduisent par un 
amdnagement d'une qualitd sensiblement infdrieure aux normes actuelles. Beaucoup de temps et 
d'attention ont dtd consacrds d la discussion de details de conception trds prdcis, comme les rayons 
de courbure. Les ingdnieurs municipaux craignaient qu'en favorisant I'accessibilitd pour les pidtons, le 
nouveau plan compromettait la sdcuritd des automobilistes.

En outre, certains aspects de I'amdnagement relevant de I'urbanisme nouveau genre semblaient etre 
mis en oeuvre aux ddpens des normes d'ingdnierie. Par exemple, I'installation de services d faible 
profondeur sous les trottoirs dans toutes les emprises rdsidentielles rendrait I'entretien ultdrieur tres 
difficile.

En fin de compte, toutefois, McKenzie Towne a dtd approuvd. La ville utilise I'amdnagement comme 
une expdrience ou un moddle de travail. En d'autres termes, toute autre mise en oeuvre de ce genre 
d'urbanisme sera interdite jusqu'd ce que ce premier ensemble rdsidentiel ait dtd termind et occupd. 
Du point de vue de la commercialisation, plusieurs autres promoteurs de Calgary, ceux que la question 
du rendement ne ddcourage pas, ont hate d'expdrimenter les principes de I'urbanisme nouveau genre 
puisque le public semble etre intrigud par le concept.
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Le degr6 d'int^ret que le public manifeste est assez surprenant, §tant donn6 que certains aspects de 
I'urbanisme nouveau genre ont suscitd I'opposition violente de certaines coliectivitds r^sidentielles 
existantes et de certains 6lus municipaux. Cette opposition d^coulait des «directives environnementales 
pour les routes» de Calgary, ou des d^placements en v^hicule permis par jour, par route. La structure 
orthogonale ou en damier se traduit in6vitablement par une hausse du nombre de d^placements permis 
en v^hicule par jour sur certaines routes, dont beaucoup longeraient des collectivitSs existantes. On 
craignait qu'en appliquant des maximums plus 6lev6s aux nouvelles collectives, avec le temps, les 
m§mes crit§res seraient appliquds a toutes les collectives.

Bien que I'urbanisme nouveau genre S Calgary ait dt6 le resultat d'une initiative d'un promoteur, la ville 
cherche & adopter un certain nombre de ces principes pour ('ensemble de son territoire par 
I'interrediaire de son projet de «ban!ieues dcologiques». A I'heure actuelle, la population de la ville 
augmente de 10 000 & 12 000 personnes par an, ce qui, allid a la redistribution interne des densit^s 
rdsidentielles, provoque une croissance rapide des banlieues de Calgary. L'expansion de banlieues 
congues selon le modele curviligne conventionnel s'est traduite par la construction de kilometres de 
maisons individuelles homogSnes, et I'on sait que la viabilisation des amdnagements de ce genre est 
couteuse, notamment dans le cas des services publics et des rgseaux de transport. On espere que la 
mise en oeuvre de directives pour I'amgnagement des banlieues se fondant sur les principes de 
I'urbanisme nouveau genre (fortes densitds de peuplement, combinaison des types de logements et des 
utilisations des sols) attSnuera ('impact de la croissance des banlieues sur le budget de fonctionnement 
de la ville.

Deux principaux facteurs motivent la promotion de I'urbanisme nouveau genre pour les banlieues de 
Calgary : la creation de milieux de vie plus attrayants, et I'encouragement de la decentralisation de 
I'emploi et de la modification de la structure des deplacements en banlieue. Les quartiers typiques de 
Calgary sont caracterises par des milles et des milles de larges routes borddes de maisons avec garages 
pour deux voitures. En integrant des caracteristiques de conception propres e I'urbanisme nouveau 
genre, comme les boulevards plantes d'arbres, dans les nouvelles banlieues, le service d'urbanisme de 
Calgary espere amenager des milieux plus attrayants pour les pietons et cyclistes.

Le deuxieme facteur, celui qui a suscite I'enthousiasme des ingdnieurs municipaux, c'est la capacite 
de combiner differentes utilisations des sols dans les nouvelles collectivitds. Cela permettrait de crder 
des occasions d'emploi e I'extdrieur du centre-ville et de modifier en profondeur les habitudes 
existantes des banlieusards en matiere de ddplacements. On espere qu'avec le temps, I'intdgration des 
principes de I'urbanisme nouveau genre entramera une baisse des investissements n^cessaires dans 
les infrastructures comme les parties de r^seaux de transport composdes de voies a grande circulation 
et d'dchangeurs 3 croisements superposes, ainsi qu'une hausse de I'utilisation des transports par 
autobus et trains lagers sur rails.

La Ville de Calgary a ddje accepts I'urbanisme nouveau genre comme modele positif pour I'avenir. Le 
d6fi reel consistera & obtenir le soutien de divers modes d'amenagement non seulement des eius et des 
collectivites existantes, mais aussi des promoteurs qui attendant avec impatience de voir dans quelle 
mesure McKenzie Towne sera une rdussite.
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Paneliste
Art Mellish, president, Consor Developers Inc.
Sujet : La perspective du constructeur d'habitations

n grand nombre des couts que les constructeurs transmettent & I'acheteur ultime de la 
maison sont g6ndr6s par le promoteur. C'est lui qui determine le mode d'am§nagement et 
le cout du terrain.

Eh examinant et en tentant d'introduire de nouvelles formes d'am^nagement, I'industrie du logement 
et de la promotion immobiliere rdpond a la derriande du march£. En d'autres termes, elle rdagit au fait 
que les consommateurs recherchent plus que ce qu'offrent les modeies d'urbanisme conventionnels. 
Toutefois, des forces opposdes sont en jeu dans la determination de la forme que nos collectivites 
prendront ou ne prendront pas, devraient ou ne devraient pas prendre.

II y a les proprietaires-occupants de quartiers existants voisins avec leur attitude PDMC (pas dans ma 
cour) et leurs preoccupations. II y a les acheteurs eventuels de maisons neuves qui ont exactement les 
mimes attitudes a regard des maisons individuelles, des collectifs d'habitation et des amenagements 
commerciaux dans leurs quartiers. II y a les conseils municipaux avec leurs preoccupations tris rdelles 
a regard de I'assiette fiscale, des frais municipaux posterieurs a I'amenagement et de la construction 
des maisons et de la protection des intents des contribuables lorsqu'il y a concurrence entre les 
utilisations des terrains. Ilya les fonctionnaires municipaux charges d'etablir les normes d'urbanisme 
et d'ingenierie, d'approuver les modeles et d'entretenir les infrastructures nouvelles. Et il y a les 
promoteurs privis dont I'interet est de tirer des profits de leur investissement.

Que faisons-nous? Nous amenageons et vendons des logements de taille raisonnable a prix abordables 
situds sur des terrains individuels plus petits. Nous integrons les collectifs d'habitation et les maisons 
individuelles. Nous amenageons des centres commerciaux a I'intdrieur de nos collectivites (bien que 
nous ayons besoin de centres d'emploi plus compatibles au-deia du centre commercial). Et nous 
produisons des modeles de maisons qui prennent en compte la demande croissante d'entreprises et 
d'emplois a domicile.

Toutefois, nous pouvons parvenir a des densitds de peuplement beaucoup plus eievdes que celles que 
nous realisons aujourd'hui. Bien qu'ii soit improbable que les municipalises assouplissent les restrictions 
de zonage pour permettre des elements de conception nouvelle comme les ruelles, les grands rdseaux 
pietonniers, les pares locaux plus petits et les marges d'isolement latdrales plus etroites, il est possible 
de rdaliser des economies en appliquant des changements mineurs. Nous pouvons amenager des petits 
pares locaux axes sur le logement plutot que des grands pares entourds de routes et de reseaux de 
services souterrains pour des logements situds sur un seul cote de la rue. On peut dliminer le besoin 
d^e transport en commun sur les rues mineures, collectrices et locales en redessinant le rdseau de 
circulation. On peut diminuer les emprises exigdes pour toutes les routes et les autres rdseaux de 
services.

Nous pouvons reexaminer les normes techniques pour les infrastructures dans deux optiques : celle des 
couts d'immobilisations initiaux pour 1'installation, et celle des frais d'exploitation et d'entretien 
permanents. Nous pouvons rdduire la largeur de la chaussde de nos routes. (A I'heure actuelle, nos rues
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locales sont assez larges pour permettre le stationnement des deux cotes qui laisse suffisamment de 
place au milieu pour le passage de deux voitures, alors que les collectifs d'habitation voisins offrent 
du stationnement sur place suffisant pour au moins un vehicule et demi par logement. Les voitures sont 
stationnees dans la rue, et non pas dans le stationnement, parce que nous avons rendu cette option 
commode.) Ddja, nous avons remplacg les drains en bdton et en terre cuite de la plupart de nos 
conduites d'dgouts par des tuyaux en plastique et des joints dtanches; nous avons install^ des pompes 
d'assSchement pour emp§cher les eaux souterraines de pdndtrer dans le rdseau d'6gouts; et nous 
avons dotd la plupart des maisons neuves de dispositifs de conservation d'eau, comme les toilettes et 
douches 3 ddbit r^duit. Mais nous utilisons encore les m§mes coefficients de rugositd, tolerances 
d'infiltration et taux d'evacuation par habitant qu'il y a 30 ou 40 ans. Nous construisons des 
collecteurs d'dgouts plus grands et plus profonds qui prendront de 25 £ 30 ans £ terminer, sans prdvoir 
aucune mesure pour les progres technologiques. Ces contradictions sont clairement inacceptables.

Le nom que nous donnons a la forme d'urbanisme n'a reellement aucune importance. Nous integrons 
et acceptons deja au moins quelques-uns des nouveaux principes visant le ddveloppement durable dans 
nos tentatives pour limiter les impacts environnementaux et rdduire la demande de ressources. Et nous 
progressons, quoique moins rapidement, vers I'accroissement des densitds de peuplement et de la 
diversity des utilisations des sols que prdconise I'urbanisme nouveau genre.

Une preoccupation tres reelle qui s'applique autant aux modes d'amdnagement conventionnels qu'aux 
modes nouveaux est la comptabilisation du cout global des infrastructures. Lorsqu'on en tient compte 
pour determiner le cout total du logement, le prix de chaque logement atteint entre 250 000 $ et 
350 000 $, avant meme qu'on ait enfoncd le premier clou! II faut que les acheteurs de maisons 
sachent la vdrite sur le cout reel de leur logement. Alors, peut-etre que les formes d'urbanisme 
nouvelles sembleront non seulement plus acceptables, mais aussi plus ndcessaires.
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Pane/iste
Ron Desjardins, Brethour Research Associates 
Sujet : La perspective du consommateur

u point de vue du march§ ou du consommateur, il existe clairement des possibilit^s 
definitives de nouvelles formes d'amenagement foncier et rdsidentiel au Canada. Toutefois, 
en tant que ddcideurs et fournisseurs de logements, nous n'avons pas abordd la question 
de la bonne facon. Beaucoup trop souvent, nous faisons la promotion de nouveaux concepts

aux ddpens des anciens, meme si dans le passe nous avons fort bien reussi a loger les Canadiens. Pour 
parvenir a un amenagement progressists, il ne sert £ rien de dire aux bureaucrates et aux hommes 
politiques, aux promoteurs et aux constructeurs que tout ce qu'ils ont fait pendant des annees a ete 
mal fait.

Les possibilites et concepts inherents £ I'urbanisme nouveau genre et aux nouvelles formes 
d'amenagement et de logement sent vaiables et il faut les promouvoir en les prbsentant comme tel. 
Pourquoi? Parce que ('Industrie change. Nous produisons des quartiers de densitbs plus fortes et 
davantage d'ensembles regroupant divers types de logements. Nous construisons sur des terrains plus 
petits. Nous ambliorons nos systemes de gestion des eaux d'orage. Nous produisons des logements 
qui consomment moins d'bnergie et de ressources. Nous mettons en oeuvre des changements et nous 
devons faire extremement attention b la fagon dont nous commercialisons et encourageons les 
nouvelles formes d'ambnagement foncier et de logements.

A I'extbrieur du petit cercle des gens qui prbeonisent le changement, il reste trois groupes de 
personnes, ou de clients, b convaincre : les autoritbs gouvernementales, municipales et rbgionales, les 
promoteurs et constructeurs, et les plus importants, les acheteurs de maisons.

L'expbrience nous rbvble qu'il existe des possibilitbs de changement. Les etudes montrent clairement 
que les gens cherchent quelque chose de nouveau. Dans les localitbs oil des nouveaux modes de 
logement et d'ambnagement ont btb adoptbs aux Etats-Unis, il y a beaucoup de satisfaction chez les 
propribtaires-occupants. Les gens aiment leur nouvelle collectivitb et, par I'exemple, cela erbe une 
occasion de recourir b de nouvelles formes d'ambnagement au Canada.

En plus, notre population vieillit, ce qui erbe une nouvelle demande de types de logements. Dans la 
plupart de nos collectivitbs, la structure familiale traditionnelle n'existe plus et nous devons trouver des 
facons de loger de nouveaux types de families. Les conditions bconomiques ont erbb le besoin de 
produire des logements plus abordables. Les gens indiquent clairement le type de logement qu'ils sont 
prbts b acheter. Beaucoup achetent des maisons b un cran infbrieur. Les personnes qui ont les moyens 
d'acheter une maison individuelle a 200 000 $ sur un terrain de 15 metres (50 pieds) achbtent des 
maisons en rangbe de 1 50 metres carrbs (1 600 pieds carrbs) sur des terrains de 6 metres (20 pieds). 
Leur mode de vie leur dicte leur choix de type de logement et la facon dont il est relib b d'autres 
aspects de leur vie.

(.'apparition et la popularitb croissante des entreprises b domicile aura un effet marqub sur les besoins 
de logement futurs. Aux Etats-Unis, le nombre de personnes qui travaillent pour une entreprise a 
domicile correspond aux populations combinbes du Texas, de la Floride et de la Gborgie, et ce nombre
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augmente rapidement. Pres d'Ottawa, dans la ViHe de Kanata connue pour sa haute technologie, les 
entreprises a domicile augmentent a un rythme alarmant, mais tr§s positif.

Voil3 quelques tendances qui influeront sur les besoins futurs de logement dans ce pays. Les gens 
recherchent des solutions de rechange et en ont besoin, et nous avons I'occasion r§v6e de leur en 
donner.

Les municipalitds ont aussi ddsespdrdment besoin de nouveaux modes d'amdnagement durables et 
attrayants. Les municipalitds canadiennes font face a des probl£mes tr£s rdels et I'industrie de la 
promotion immobili§re semble ne pas vouloir s'y attaquer. Les nouveaux projets d'urbanisme prdsentds 
n'offrent pas de vraies solutions aux problemes municipaux urgents. Quel effet ces ensembles auront- 
ils sur les ddpdts de neige et les impots fonciers? Qui sera chargd de I'alide de la cour arri^re? Ou les 
enfants joueront-ils au base-ball et au soccer? Comme les plans conceptuels d'amdnagement soumis 
ne prdvoient que de tout petits pares et des espaces ouverts lindaires, il n'y a pas de place pour les 
terrains de soccer.

Ces preoccupations sont tres rdelles et il faut leur trouver des solutions. Toutefois, il n'y a pas de 
mdthode fondamentale honndte pour y parvenir. Une solution serait de penser d I'utilisateur final, e'est- 
d-dire d I'acheteur de maison. A ma connaissance, les projets ndo-traditionnels et s'appuyant sur 
I'urbanisme nouveau genre qui ont dtd entrepris ne se sont pas fondds sur des dtudes de marchd axdes 
sur les consommateurs. Pourtant, pour assurer le succes de ces ensembles immobiliers, il est essential 
de comprendre ce que les consommateurs veulent, ce qu'ils sont prdts d acheter et le moyen prdcis 
par lequel nous pouvons leur fournir.

Nos homologues amdricains consacrent beaucoup plus de temps aux efforts visant d comprendre ce 
que les consommateurs veulent et ce dont ils ont besoin, et ce, des le ddbut du processus 
d'amdnagement. Si les constructeurs et promoteurs canadiens modifiaient Idgerement leurs mdthodes 
pour obtenir I'appui des consommateurs (ceux qui ont un intdret rdel dans I'amdnagement de 
I'ensemble) avant d'aborder les administrations municipales et rdgionales, nous aurions moins de 
difficultd d faire accepter nos options et iddes nouvelles.

Prenons I'exemple de Barrhaven ou le cout des modes d'amdnagement nouveaux d densitd plus forte 
dtait sensiblement supdrieur dans I'ensemble, mais Idgerement infdrieur par logement. Le probleme d 
rdgler dans ce cas, e'est que les consommateurs hdsiteront d accepter les densitds considdrablement 
plus fortes dans des ensembles plus grands qui sont ndeessaires pour payer les couts d'amdnagement 
plus dlevds. Pour susciter I'acceptation et meme I'enthousiasme du public, il serait peut-etre plus 
raisonnable d'introduire de nouveaux modes d'amdnagement dans le cadre d'ensembles immobiliers 
plus petits de 10, 20 ou 30 hectares. Cette approche a connu du succes aux Etats-Unis. Ces 
ensembles-pilotes plus petits servent de tremplin aux ensembles plus grands. Ils servent a introduire 
le concept au public et d donner aux constructeurs et promoteurs I'occasion de tirer des lecons de leurs 
rdussites et de leurs dchecs avant d'entreprendre un projet d'amdnagement plus important. Plutot que 
de rallier I'appui du public et I'acceptation du consommateur, les grands projets radicalement diffdrents, 
comme celui de Seaton, font peur aux gens.

Le facteur le plus important pour opdrer des changements sur le marchd est de faire accepter le 
processus ou d'obtenir I'appui des intervenants. Cet exercice se fait en trois dtapes elds : parler aux 
acheteurs de maisons et, ce qui importe encore plus, les dcouter; prdsenter aux municipalitds des
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solutions r^alistes & leurs problemes; et entreprendre des projets maniables suffisamment petits pour 
que tout le monde puisse les comprendre et s'y retrouver.
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Discussion

oger Mareschal, d'Aylmer (Quebec), fait remarquer que selon les chiffres fournis dans le 
document d'information, amortis sur 75 ans, les frais suppl§mentaires lids aux nouveaux 
modes d'amdnagement par rapport aux types conventionnels ne sont que de 7 $ par an. 
Ainsi, I'qpposition du public ne se fonde pas sur les couts supplementaires, mais plutdt sur 

la crainte que les caractdristiques fondamentales de I'amdnagement traditionnel soient sacrifides dans 
les modeles de rechange.

On a beaucoup parld rdcemment de I'accroissement des transports en common, de la non-ddpendance 
de I'automobile et de la densification, ce qui a amend les gens d se demander comment au juste les 
administrateurs et les hommes politiques ddfinissent la qualitd de vie et ce qui leur donne le droit de 
la ddfinir pour les autres. Entasser beaucoup plus de personnes dans un espace plus petit ou Ton se 
sent Oppressd et ou il n'y a aucun endroit oti les enfants peuvent jouer, ce n'est pas I'idde que 
beaucoup de consommateurs se font d'une bonne qualitd de vie. M. Mareschal propose de commencer 
par ddfinir la notion de «qualitd de vie». Si les ddcideurs pouvaient convenir d'une ddfinition puis faire 
un sondage auprds des consommateurs pour ddterminer combien d'entre eux I'acceptent, alors ils 
auraient une indication de la taille du marchd pour de nouveaux modes d'amdnagement.

Selon M. Mareschal, on n'aborde pas le probleme de facOn tres sympathique ou bienveillante en 
ddpensant des milliards de dollars pour des systdmes qui semblent contrarier beaucoup de personnes. 
Puisque les dlus sont censds reprdsenter les dlecteurs en s'occupant de leurs besoins, alors il leur 
incombe de leur montrer comment cette gdndration et les gdndrations futures peuvent bdndficier 
d'autres modes d'amdnagement. II faut montrer au public comment il peut modifier sa facon d'utiliser 
I'environnement et I'amener doucement a agir de facon plus responsable. Les dlus doivent convaincre 
le public des bienfaits du changement.

M. Mareschal ddclare qu'il ne faut pas qu'un groups de personnes ddcide de la facon dont un autre 
groups devrait vivre et il met les personnes prdsentes en garde contre la tendance d «jouer aux 
sociologues amateurs». II est d'avis qu'il faut parler au public dans une langue qu'il comprend. S'il n'a 
pas I'information ndcessaire pour comprendre ce dont on parle, alors il faut le former, I'dduquer et le 
sensibiliser. Puis, une fois que le public aura ddcidd que ce qu'on propose est valable, il I'acceptera.

En rdponse, Ken Ferguson fait remarquer I'importance de faire une dtude de marchd initials, de 
demander aux gens ce qu'ils veulent, et les difficultds inhdrentes a cette tache. Etant donnd I'actuel 
systdme d'approbation des projets d'amdnagement, c'est I'acheteur dventuel qui est le moins 
reprdsentd. Les rdunions d'urbanisme publiques font intervenir le public existant, et non pas les 
personnes qui finiront par habiter les nouvelles collectivitds. Ainsi, la seule facon de ddterminer ce que 
les gens veulent, c'est de construire plusieurs collectivitds nouvelles diffdrentes, de voir I'accueil qu'on 
leur rdserve et d'agir ensuite en consdquence.

Ray Essiambre mentionne que I'dtude de son entreprise n'avait pas pour but de dire aux gens de vivre 
d'une certaine facon, mais de donner aux municipalitds de I'information dont elles ne disposaient pas 
antdrieurement sur le cout du cycle de vie du logement. Le message pour les municipalitds, c'est 
qu'dtant donnd qu'une forte densitd de peuplement est essentielle d la mise en oeuvre du concept de
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I'urbanisme nouveau genre, les frais d'exploitation de ces ensembles residentiels peuvent etre trds 
Slevds lorsque les densitds proposes s'avdrent impossibles d atteindre. Quant a savoir si les gens 
acceptent le concept ou quelle est la bonne facon de le commercialiser, cela constitue le fondement 
d'une autre dtude.

L'^tude de M. Essiambre visait & faire comprendre le facteur de risque. II met les municipalitds en garde 
centre I'acceptation d'un processus simplement parce qu'il est populaire et leur rappelle qu'elles 
doivent toujours etre conscientes du fait que ce sont elles, et non pas les promoteurs, qui seront 
responsables de I'entretien des infrastructures a long terme. Etant donnd que les infrastructures 
reprdsentent le cout le plus 6levd lid aux nouvelles formes d'amdnagement, lorsque les densitds 
proposdes ne peuvent dtre rdalisdes (elles sont supdrieures de 60 % d la norme), ce cout peut etre 
beaucoup plus dlevd.

M. Desjardins partage avec I'auditoire les rdsultats de deux dtudes de marchd importantes entreprises 
aux Etats-Unis : une porte sur des personnes qui ont achete un logement et qui vivent dans une 
collectivitd ndo-traditionnelle ou construite selon les principes de I'urbanisme nouveau genre, et I'autre, 
sur des personnes qui ont seulement visitd des collectivitds de ce genre. Les deux groupes ont exprimd 
une prdfdrence ddfinitive pour le produit en gdndral, e'est-d-dire le concept, le mode d'amdnagement, 
en fait tous les principes de I'urbanisme nouveau genre dont ils avaient fait I'expdrience. Le taux de 
rdponse aux deux enquetes a dtd supdrieur a 50 %, ce qui est phdnomenal pour un questionnaire 
envoyd par la poste. Entre 70 % et 85 % des enqudtds ont donnd la cote «satisfaisant».

Une dtude canadienne portant sur les normes d'amdnagement de rechange, commandde par la 
Municipalitd rdgionale d'Ottawa-Carleton, a sollicitd la rdaction du public d un certain nombre de 
principes de I'urbanisme nouveau genre. La rdaction a dtd tres positive, surtout en ce qui a trait aux 
rues plus dtroites, aux terrains plus petits, aux pares lindaires et aux zones commerciales qu'on peut 
atteindre d pied.

Par rapport aux dtudes de marchd qui ont dtd rdalisdes, dit M. Desjardins, il est dvident que le public 
«acheteur» souhaite quelque chose d'autre que ce qui est offert actuellement. Aux Etats-Unis, du 
moins, on est aussi pret d payer pour I'obtenir. Les personnes interrogdes etaient pretes a payer entre 
3 $ et 5 $ au pied carrd de plus pour une maison dans une collectivitd nouvelle. Toutefois, les 
rdpondants d'Ottawa-Carleton cherchaient une bonne affaire. Ils dtaient disposds d acheter une maison 
dans une collectivitd nouvelle, mais ils s'attendaient d payer un prix infdrieur au taux du marchd pour 
une maison comparable dans un lotissement conventionnel. Bien que les attentes soient partagdes, le 
ddsir d'une option diffdrente est inddniable.

En mentionnant deux projets d'amdnagement nouveaux a Ottawa qui n'ont pas connu le succds 
escomptd, soit les plaines LeBreton et le Mail de transport Rideau, Elliot Rodger, de Travaux publics 
et Services gouvernementaux Canada, demande aux personnes prdsentes si I'on avait fait une 
dvaluation rdtrospective des projets mends d terme qui integrent des solutions nouvelles.

En rdponse, le moddrateur Hok-Lin Leung de I'universitd Queen's commente une dtude (Density 
residentielle et qua/ite de vie) qu'il a rdalisde rdeemment pour la SCHL. L'dtude, qui portait sur la qualitd 
de vie et la densitd de peuplement dans les quartiers existants, dtait axde sur la satisfaction des 
rdsidents. Parmi les types de logements d densitds faible, moyenne et forte, ce sont les logements a 
densitd moyenne, comme les maisons en rangde et les maisons sur jardin, qui obtenaient le degrd de
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satisfaction le moins 6lev6. Bien que ce r^sultat n'ait pas 6t6 celui auquel on s'attendait, les attentes 
ambigues des residents en sont peut-§tre responsables. Les gens savent 3 quoi s'attendre lorsqu'ils 
emmdnagent dans une maison individuelle ou un immeuble de grande hauteur, et ils obtiennent ce 
qu'ils veulent ou ils ne I'obtiennent pas. Mais ce genre de certitude n'existe pas dans le cas des 
logements a densitd moyenne. Toutefois, I'dtude a r6v6l6 au moins une chose clairement : bien que 
les urbanistes croient qu'une entrde au niveau du sol est d'une importance primordiale pour les 
consommateurs, ces derniers se pr^occupent davantage d'autres caract^ristiques, comme la taille des 
pieces, la s6curit6 dans les rues, etc.

Selon M. Essiambre, la strategic la plus sure est d'essayer des id6es et ne pas s'engager les yeux 
ferm6s. Le Mail de transport Rideau, qu'on d^mantele actuellement, a 6td le produit d'un th6me 
populaire. L'Stendue des Etudes de marche qui ont pr6c6d6 sa realisation et celles d'autres mails sur 
rue barr6e construits & la m§me epoque est douteuse. En ce qui a trait aux plaines LeBreton, dit 
M. Essiambre, il y a eu beaucoup de controverse sur ce qu'on devrait faire de ces terres £ pare, 
certains ayant propose d'y construire un stade et d'autres de les consacrer a I'amenagement 
residential, mais il est certain que I'emplacement et la demande du marche sont des facteurs tres reels 
e prendre en compte.

En tant que directeur de projet, M. Essiambre se sent plus qualifie pour commenter I'amenagement des 
terres du Bureau national de la SCHL. Lorsqu'on a commence e envisager I'amenagement de ces 
terrains en 1987, une des suggestions consistait e adopter une conception neo-traditionnelle. Un 
facteur cie dans la decision de ne pas tenter de erber une collectivitb nouveau genre a et6 la 
vendabilite : y aurait-il assez d'acheteurs? Le concept 6tait populaire en Floride et la demande de 
logements 3 Ottawa etait forte, mais une etude de marche conseillait un modeie conventionnel.

Le projet est maintenant e moitie termine. La SCHL a instalie les infrastructures et vendu les terrains 
£ des constructeurs. M. Essiambre doute qu'une methode neo-traditionnelle aurait connu du succes. 
II conseille a I'auditoire de «garder les pieds sur terre, de faire des tests de marche et de ne pas aller 
plus loin si le projet est insense». Comme Ron Desjardins, il croit que le changement se fera lentement, 
par petites doses, et que le concept de I'amanagement nouveau genre £voluera avec le temps. Avant 
d'investir des fonds publics, les dbcideurs doivent s'assurer que le concept sera accepts.

Steven Bright, de ('Association canadienne de I'immeuble, est curieux de savoir quel effet le 
vieillissement de la population aura sur le logement existant et sur les amanagements nouveaux. S'il 
est vrai qu'un Canadien sur trois aura pris sa retraite d'ici I'an 2030, comme les atudes le laissent 
entendre, qu'adviendra-t-il du pare de grandes maisons anciennes? Seront-elles divis^es en logements 
multifamiliaux ou seront-elles dbtruites?

Pour tenter de jeter de la lumiere sur cette situation, Ron Desjardins confirme que le phanomane aurait 
effectivement un impact important sur le logement. Une grande partie du pare de logements construits 
pendant les cinquante dernieres annbes ne rapondront pas aux besoins d'une population vieillissante 
et les effets de cette situation se font deja sentir. Des marchas a craneaux voient le jour dans la plupart 
des collectivitas et on s’attend a une augmentation de la demande de bungalows relativement petits 
de deux chambres a couche et deux salles de bains avec possibilita d'amanagement des combles et 
des bardages extarieurs ne nacessitant aucun entretien. Si un Canadien sur trois est financiarement 
capable de prendre sa retraite d'ici I'an 2030, il sera ndeessaire d'offrir a cette population trois ou 
quatre nouveaux styles de logements. Pour cela, il faudra prendre en compte plusieurs questions liaes
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a la conception, 3 I'emplacement et aux infrastructures qui ne sont pas visibles dans les banlieues 
d'aujourd'hui.

En ce qui concerne I'avenir du pare existant, certains craignent que sa valeur baisse de facon 
significative avec le temps, mais M. Desjardins pr^dit que I'immigration ergera un march6 futur pour 
les logements d'aujourd'hui. Toutefois, pour que le Canada survive et prenne une plus grande place 
dans l'6conomie mondiale, il faudra que I'immigration augmente pour compenser I'effet du 
vieillissement de notre population.

Ernest Clarke, du minist6re du logement et de la consommation de la Nouvelle-Ecosse, soul6ve la 
question de la propri6t6 absolue £ titre de facteur Ii6 3 la quality de vie et de preference des 
consommateurs, question qui preoccupe de facon particuliere les habitants des provinces maritimes. 
Eh feponse, M. Essiambre declare qu'il n'y a aucun changement du pourcentage de proprietaires 
absolus lorsqu'on compare les amenagements conventionnels et les nouveaux. Lfetude supposait que 
les deux plans comprendraient e peu pres le m§me pourcentage de maisons individuelles et 
d'appartements assortis de leurs modes d'occupation relatifs, mais que la densife augmenterait dans 
la cafegorie des maisons en rangee. Le seul autre changement reel est I'ajout de locaux de bureaux et 
d'appartements aux etages des commerces de detail le long de la rue principale dans le plan de 
rechange.

Hani Mokhtar, du Bureau de I'infrastructure du Conseil du Tfesor du Canada, demande si la densife plus 
forte dans le plan de rechange pour Barrhaven a efe fealisee en rapetissant les logements, les terrains 
ou les deux. Elle I'a ete grace a des terrains plus petits.

En contraste, Ted Bryk, de I'Association canadienne de constructeurs d'habitations, dit a I'auditoire 
que ('opposition la plus forte aux modes d'anfenagement nouveaux et a I'application de nouvelles 
technologies vient de I'inferieur du secteur des travaux publics. Frustfes et sans les ressources 
financi^res ou la patience n^cessaires pour exercer des pressions en faveur de I'innovation, les 
promoteurs finissent par choisir la nfethode conventionnelle de faire les choses parce que cela 
repfesente la voie la plus facile. II ne suffit pas de parler d'autres rrfethodes possibles d'anfenagement. 
Les choses ne changeront jamais a moins que les municipalifes (et dans certains cas, les provinces) 
acceptent de modifier quelques-uns de leurs reglements et fegles enracin£s.

Ken Ferguson partage cet avis. Selon son experience dans le cadre du projet de Whitby, des 
ameliorations en apparence simple, comme ('introduction de terrains de huit metres (25 pieds) pour 
maisons jumefees, pfesentaient des obstacles importants nfeme si Whitby permettait deja la 
construction de maisons individuelles relfees par le sous-sol sur des terrains de neuf metres (30 pieds). 
Le proprietaire des terrains appuyait le projet, a condition qu'il n'entralne pas de couts ou de deiais 
suppfementaires, mais la proposition a presque entraTne la perte de certaines concessions pendant le 
processus de negociation. A la fin, il ne valait pas la peine de lutter et de risquer de perdre du terrain. 
Jusqu'a ce que «l'acheteur silencieux» intervienne et frappe litferalement a la porte du maire pour 
exiger des produits nouveaux, les perspectives de changement sont faibles. Les seules personnes sur 
la scene actuellement, ce sont les residents actuels et ce qu'ils concoivent n'est pas ce que les autres 
veulent, mais bien ce qu'eux-memes veulent bien permettre.

Owen Tobert est aussi d'accord avec M. Ferguson et parle aux participants de sa connaissance intime 
de I'inertie et de I'inflexibilife des municipalifes. Le promoteur de McKenzie Towne a pass6 plus d'un
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an et expense beaucoup d'argent a rechercher les faveurs des fonctionnaires municipaux et des 
hommes politiques locaux avant de soumettre sa demande. Tobert appelle ces d^penses les «couts de 
lancement» de I'innovation. Dans le cas de Calgary, le «pionnier» 6tait un tres grand promoteur qui 
£tait motiv6 & pers^v^rer (y compris en payant pr6s d'un million de dollars en frais de conception avant 
I'approbation) par la possibility de tirer des bynyfices trys yievys de I'amynagement. La ville craignait 
que le relachement des normes soit couteux y long terme et le promoteur a du prouver le contraire 
avant de pouvoir obtenir I'approbation du projet. Seul un tres grand promoteur pouvait se permettre 
le degry de tynacite, ou d'entetement, necessaire pour passer a travers ce processus particulier; les 
petits promoteurs auraient eu a utiliser des projets de moindre envergure pour expyrimenter 
I'innovation. Toutefois, M. Tobert prydit qu'avec le temps, et a condition que les resultats des premiers 
efforts soient attrayants et positifs, les administrateurs apprendront y connaftre ces nouveaux types 
d'amynagement et il sera plus facile d'obtenir les approbations.

M. Essiambre indique que la Municipality rygionale d'Ottawa-Carleton a commandy une ytude sur 
d'autres capacitys possibles pour les ygouts d'eaux usyes et d'eaux d'orage. II y a des innovations 
dans de petites enclaves partout au Canada (au moins quinze regions ont apporty des changements 
importants y leurs normes de conception), mais la plupart des municipalitys n'ont pas vraiment acces 
a de I'information provenant de toutes les rygions du pays. L'elaboration d'un centre d'information 
rendrait I'innovation plus facile en yiiminant la nycessity de continuellement recommencer a zyro.

Doug Kalcsics de la Ville de Winnipeg, qui represents I'lnstitut canadien des urbanistes, souleve la 
question de Evaluation relative et des recettes. Alors que la moyenne des factures annuelles d'impbts 
fonciers dans les quartiers existants de Winnipeg est d'environ 850 $, les maisons neuves sont 
frappyes d'un impot beaucoup plus yievy, soit environ 2 800 $ par an. Par consyquent, la ville tient 
beaucoup aux nouveaux amynagements en raison des recettes qu'ils produisent.

Un des panyiistes fait remarquer que les ytudes de marchy realisyes pour cinq ensembles amyricains 
indiquent qu'au pied carry, le prix d'achat initial est plus yievy dans les nouvelles collectivitys que dans 
les lotissements conventionnels, mais que la valeur de la propriyty augmentait davantage. Ainsi, lorsque 
I'ytablissement des rbles se fonde sur la valeur marchande, les ensembles immobiliers nouveaux 
gynerent plus de recettes que leurs homologues traditionnels. Cynthia Clarke, qui a travailiy y cette 
comparaison avec M. Essiambre, admet que cette composante tres importante n'entrait pas dans les 
limites de leur analyse comparative des lotissements conventionnels et nouveaux. Toutefois, puisque 
les collectivitys nouvelles comprennent une composante rysidentielle beaucoup plus considyrable et 
que les proprietys commerciales sont gynyralement frappees d'un taux d'imposition beaucoup plus 
yievy, la municipality tirerait plus de recettes des lotissements nouveau genre.

Ken Ferguson n'est pas de cet avis et fait remarquer que cela n'est vrai qu'isoiyment. En reality, une 
collectivity ne peut soutenir qu'un certain nombre de commerces de dytail. Les autres iront s'ytablir 
ailleurs et augmenteront les recettes dans ces autres localitys. II ajoute que Equation couts-recettes 
dypend dans une grande mesure du contexte rygional et qu'on ne peut pas transformer tous les 
lotissements rysidentiels conventionnels y faible density en collectivitys nouvelles y forte density. 
L'exemple de Barrhaven ne fonctionnerait pas y Winnipeg et ne connaTtrait probablement pas plus de 
succes a Calgary. Les densEs du projet de McKenzie Towne n'ytaient pas beaucoup plus fortes, ce 
qui contredit les hypotheses yconomiques liyes aux nouveaux modes d'amynagement. Le vyritable 
enjeu est la density, et la facon dont on obtiendra des densites plus fortes y Winnipeg sera diffyrente
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de la maniere qu'on y parviendra S Toronto, S Vancouver, & Halifax ou ailleurs. II ne s'agit pas d'une 
question simple.

Un des pandlistes mentionne une dtude r^alis^e pour la Ville de Winnipeg par une soctetd nationale de 
comptables agrdds. Cette analyse particuliere utilisait des donnges et des criteres semblables & ceux 
qui ont 6t£ pris en compte dans I'^tude de Barrhaven, mais elle portait sur un lotissement planifte de 
facon conventionnelle avec des densitds ordinaires. Meme aprfes I'intSgration dans liquation des couts 
du cycle de vie du lotissement (non seulement pour les infrastructures m§mes, mais aussi pour 
I'administration de la collectivity pendant les 75 prochaines annSes), I'assiette d'imposition nette pour 
la collectivity produisait des recettes nettes de 8 millions de dollars par an. Le panyiiste met done les 
participants en garde : avant que les municipalitys adoptent I'urbanisme nouveau genre et les densitys 
plus fortes, elles devraient s'assurer que les recettes qui seront produites seront considyrablement 
supdrieures & 8 millions de dollars par an. II rappelle 3 I'auditoire que ce sont les propriytaires- 
occupants, et non pas les routes et les pares, qui paient les taxes.

M. Desjardins propose deux moyens de «populariser» les modes d'amynagement nouveaux. Le premier 
se fonde sur le phynomene de ryamynagement des lieux de travail et des entreprises y domicile. 
Environ 80 000 personnes dans la rygion d'Ottawa, tant des employeurs que des employys, travaillent 
pour des entreprises £ domicile dont beaucoup sont situyes dans une maison de banlieue 
conventionnelle. Cette situation crye un besoin de logements ryamynagys et la construction de 
diffyrents styles de logements. C'est un marchy y erdneaux qui n'est pas encore bien compris, mais 
I'industrie du batiment pourrait etre en mesure de rypondre aux besoins de cette population en cryant 
des lotissements nouveau genre dans des banlieues yioignees. Le deuxieme moyen se fonde sur les 
soins de santd communautaires decentralisys. Plutot que d'obliger les gens a se deplacer sur de 
grandes distances pour se faire trailer dans un grand hfipital central, il se dessine un important 
mouvement vers le ddmantyiement des composantes des hopitaux au profit de la prestation de services 
moins couteux et plus efficients dans les collectivitys ou I'on en a besoin. Une grande partie des locaux 
de travail pryvus dans le modfele de Barrhaven pourrait etre occupde par des travailleurs du secteur des 
soins de sante communautaires.

Anne Beaumont, du ministyre du Logement de I'Ontario, se dit inquifete du fait que beaucoup semblent 
croire que I'urbanisme nouveau genre existe sous une forme pure. Elle observe qu'il est impossible de 
recryer Alexandria y Washington ou les Beaches y Toronto dans une autre banlieue quelque part. En 
plus, une analyse critique y I'appui de I'urbanisme nouveau genre le compare y la facon dont on 
construisait les banlieues il y a vingt ans (Don Mills, habituellement, mais Barrhaven en est une). 
Toutefois, I'arndnagement «conventionnel» des banlieues n'est pas le meme aujourd'hui qu'il y a deux 
ddeennies. II s'agit d'une forme qui change, qui s'est adaptye aux marchys et aux nouvelles pressions 
qui s'exercent sur I'amynagement. Mme Beaumont dit que, s'il est vrai que certaines caractyristiques 
de I'urbanisme nouveau genre favorisent I'amyiioration de ['habitability (et il conviendrait de les 
identifier), alors cela devrait peut-etre devenir I'objectif des nouvelles formes d'amynagement plutdt 
que I'abordability.

En ryponse, M. Essiambre fait remarquer que la dyfinition d'«habitability» est trSs subjective et dypend 
de I'individu. Le quartier de Glebe, y Ottawa, est un exemple d'amynagement nouveau genre qui 
fonctionne bien; en banlieue de la ville setrouve Kanata, une nouvelle collectivity «conventionnelle». 
Les rysidents de Glebe adorent leur quartier, mais les habitants de Kanata adorent la banlieue. Etant

52 La ryalisation d'yeonomies au moyen de modes d'amynagement diffyrents



INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET HABITATION

donn6 que ce qui convient 3 une personne ne fera pas forcdment le bonheur d'une autre, I'habitabilitb 
n'est ni quantifiable, ni transportable.

Ken Ferguson partage I'avis de Mme Beaumont et mentionne une 6tude de la SCHL intitule Valeurs en 
Evolution dans des collectivit$s en Evolution. Dans cette btude, I'auteur examine plusieurs formes 
d'amdnagement diffbrentes et souligne le fait que le nbo-traditionnalisme ou I'urbanisme nouveau genre 
n'existe pas sous une forme pure. II encourageait les urbanistes et les professionnels & aller au-deia des 
attributs d'un modele particulier et S tenir compte d'une foule de questions communautaires et 
nSgionales. L'6tude proposait sept facteurs qui permettent de cr6er une collectivity saine et dcologique : 
la conservation des ressources (y compris des terrains, des matdriaux, de I'eau et de I'dnergie); ('impact 
environnemental (p. ex., gaz £ effet de serre, effet sur I'ozone, quality de I'air, de I'eau et du sol); la 
viability yconomique (tenant compte des infrastructures, de la vendability et de la stability de la 
collectivity); I'yquity (accys aux services et agryments et aux biens essentiels comme la nourriture, le 
logement et les v§tements); I'habitability (qui tient compte des services et installations, des espaces 
ouverts publics et privys, de la commodity des dyplacements, du climat et de la lumiere); la vie 
communautaire (occasions de participation, patrimoine, identity et rassemblements sociaux); et la santy 
et la sycurity (protection et promotion de la santy, soins de santy et sycurity). Une fois yvaluys, mis 
en balance et priorises, ces facteurs dyterminent comment une collectivity est concue. M. Ferguson 
appelle I'urbanisme nouveau genre «la saveur du mois» : il est nouveau et diffyrent et tout le monde 
semble I'aimer. On en a fait la panacye de I'urbanisme, comme si la mise en oeuvre de l'«urbanisme 
nouveau genre», quel qu'il soit, ryglerait tous les problemes auxquels une municipality fait face. Mais 
M. Ferguson avertit les participants qu'il ne faut pas commencer par etablir un plan des routes qu'on 
superpose ensuite aux caractyristiques naturelles du terrain : cela ne fonctionnera pas toujours. Le plan 
de Seaton n'ytait pas une collectivity «nouveau genre», mais plutot le rysultat de I'yvolution d'un 
certain nombre d'idyes.

M. Tobert mentionne une ytude de la Ville de Calgary intitulee Sustainable Suburbs dans laquelle 
I'habitability, ou en ryality I'insatisfaction £ I'ygard du logement actuel, ytait un des principaux moteurs. 
En tant que fonctionnaire municipal, M. Tobert considere qu'il doit jouer le rble d'un facilitateur. Son 
travail consiste £ laisser agir les autres et £ observer le rysultat des expyriences tentyes par les 
prornoteurs. Si I'habitability amyiiorye (ou tout autre bienfait gratuit) est un sous-produit des modes 
d'amynagement nouveaux, alors peut-etre que toute concession ou tout relachement des rbgles 
pourrait etre appliqud a d'autres propositions.

Le moddrateur Hok-Lin Leung ajoute qu'il existe ynormement de documentation sur les parametres de 
I'habitability, depuis la quality du logement et du quartier jusqu'y I'accys aux services et installations 
et y leur disponibilite, et souligne que I'habitability devrait etre prise en compte dans toute discussion 
sur le mode d'amynagement.

Joe Vincelli, de la Municipality rygionale d'Ottawa-Carleton, fait remarquer qu'un autre intervenant ciy 
qui rysiste au changement, et dont il n'a pas encore yty question dans cette discussion, est le secteur 
privy des services publics. II reconnaTt la nbcessity de modifier les normes actuelles pour permettre 
I'innovation, mais il dit que les ingynieurs municipaux auraient besoin de temps pour dyterminer quels 
changements seraient bynyfiques. M. Vincelli doute des bienfaits des ruelles. Quel est I'avantage de 
ramener la largeur normale des routes de vingt £ quinze metres pour ensuite ajouter une ruelle de six 
metres?
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En rgponse, M. Essiambre indique que la question des ruelles a dtd longuement examinee dans l'6tude 
6largie. Doit-on inclure les ruelles dans le plan d'am6nagement? Si oui, qui devrait les entretenir? En 
fin de compte, il s'agit d'une question d'esth^tique ou de quality que devra trancher chaque 
municipality.

M. Vincelli met en doute la valeur esthytique d'une ruelle qui sert principalement de lieu d'enlevement 
des ordures mynageres, mais M. Tobert informe I'auditoire que les ruelles sont une caractyristique 
extrSmement importante pour la commercialisation des lotissements d Calgary. Depuis 1905, on a 
beaucoup utilisy les ruelles dans la ville, presque tous les lotissements approuvys en ayant offert une 
forme quelconque. Pour diverses raisons (par exemple, rangement d'un vyhicule rycrdatif), les membres 
d'un certain segment du marchy veulent pouvoir accyder d I'arriere de leurs terrains. Les ruelles sont 
plus qu'un simple point d'enldvement des ordures, surtout lorsque les terrains sont ytroits. A McKenzie 
Towne, les garages auxquels on accdde par I'avant ont ytd interdits; les rysidents doivent stationner 
leur vyhicule d I'arriere de leur maison. Comme il n'y a pas de voie d'acces par I'avant, des places de 
stationnement suppldmentaires sont pryvues dans la rue, une considdration politique critique dans un 
lotissement a terrains ytroits. En ce qui a trait a I'entretien, la ville est chargye de niveler les ruelles une 
fois I'an, mais non pas d'en enlever la neige puisqu'elles ne sont pas asphaltyes.

Cynthia Clarke ajoute que certaines municipalitys, y compris la Ville de Mississauga, traitent de la 
question des ruelles du point de vue des normes d'ingynierie et en tenant compte de notre population 
vieillissante. En particulier, les questions de I'amyiioration de I'acces des services d'urgence et de 
sycurity ainsi que de I'enlfevement des ordures sont des points elds £ dybattre.

Bien qu'il ait douty initialement de leur utility, M. Ferguson dit a I'auditoire qu'il croit que les ruelles ont 
leur place dans certains ensembles rysidentiels. Toutefois, il n'est pas nycessaire de repudier un siecle 
de conception conventionnelle des lotissements, dont les garages donnant sur I'avant, par exemple, 
tout simplement parce qu'on propose quelque chose de neuf, ou qui revient y la mode (on utilise les 
ruelles depuis des anndes a Toronto!) Selon le contexte, I'un ou I'autre pourrait mieux convenir.

Une question compiymentaire, selon M. Ferguson, est la croissance exponentielle des attentes du 
public. Heureusement, la ryalite yconomique nous a obligys a nous arreter, a dyterminer exactement 
ou nous allons et £ reconnaltre le fait que nous ne pouvons pas maintenir ou accroTtre notre niveau de 
service. Les mises £ pied dans le secteur public, le service rdduit d'enlevement des ordures et la lecture 
des compteurs par les propridtaires-occupants ne sont que quelques exemples des consyquences de 
cette prise de conscience. M. Ferguson prddit que e'est Id la voie de I'avenir : nous ne pouvons pas 
continuer d'accroitre le fardeau parce que personne ne peut payer la note. Cette facon de penser se 
rdpercute sur des questions comme celle des ruelles. Si on les integre dans un plan, le facteur 
important a prendre en compte est leur fonction. II faut examiner les facons dont les ruelles ont yty 
utilisyes dans le passy (aujourd'hui, dans des rygions comme Calgary, elles ne sont ni asphaltyes, ni 
dyneigyes) et imiter cette utilisation. Lorsque les ruelles ont ete introduites £ Markham et y Cornell, 
elles ytaient larges, asphaltyes et dotees de bordures, de caniveaux, d'dgouts d'orage souterrains et 
de lampadaires. Ce ne sont pas des ruelles; ce sont des petites rues. Elles ne sont plus yconomiques.

En reprenant le point soulevy par M. Ferguson, Doug Kalcsics est curieux de savoir pourquoi la ruelle, 
qui existe depuis de nombreuses anodes, est considyrde comme un concept nouveau ou ndo- 
traditionnel et pose la question plus large suivante : y a-t-il quelque chose de neuf?
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Serge Pourreaux souleve la question du recours & la planification des infrastructures urbaines pour 
freiner I'expansion tentaculaire. Etant donn§ que les methodes actuelles de remise en 6tat des 
infrastructures sont extremement couteuses, M. Pourreaux indique que la planification de la croissance 
devrait etre ax6e sur la mise au point de nouveaux concepts pour revitaliser les quartiers anciens. II 
faut entretenir les infrastructures existantes, qu'elles soient ou non utilisees au maximum, car les 
Economies possibles qu'on peut r^aliser en evitant la construction neuve sont considerables. La 
s^curitd est un autre facteur a prendre en compte. Les programmes de reintegration et de surveillance 
de quartier, nScessaires lorsque les populations demenagent dans les banlieues en laissant derriere elles 
des quartiers mal entretenus ou I'on trouve des zones extremement criminalisees, sont couteux. En 
repeuplant les quartiers et en remettant les infrastructures en etat, on augmente la security et 
I'abordabilitd de la collectivite. Bien que I'amenagement de certains nouveaux quartiers soit n§cessaire, 
M. Pourreaux donne £ entendre qu'au moins la moiti6 de la demande actuelle et future de logements 
pourrait etre satisfaite e I'interieur des limites urbaines et des zones viabilisees existantes.

M. Tobert indique que la Ville de Calgary connaTt un «evidage» semblable, non pas a cause de sa taille 
mais plutot en raison de son age. La densite de peuplement des zones du centre-ville diminue au profit 
des banlieues. Les collectivites nouvelles du centre-ville comprennent surtout des occupants seuls, 
habituellement des veufs ou des veuves dont les enfants ont quitte la maison. M. Tobert croit que les 
administrateurs ont peu d'influence sur le repeuplement de ces zones et qu'en augmentant les frais 
d'am^nagement dans les banlieues, on pourrait 6ventuellement obliger les promoteurs a revenir au 
centre-ville pour des raisons d'efficience.

Par centre, M. Ferguson manifesto beaucoup d'interet pour la revitalisation des centres-villes comme 
la voie 3 suivre dans I'avenir. Comme M. Pourreaux, il croit qu'on pourrait r^pondre a la moiti6 de la 
nouvelle demande dans les zones deja construites. II mentionne plusieurs examples d'initiatives de ce 
genre : Port McNichol, une zone industrielle revitalisde qui est devenue une zone residentielle a 
I'interieur du centre-ville; un projet de reamenagement a North York qui augmentera considerablement 
la density d'un ensemble de maisons en rangee de 40 ans. Toutefois, il previent I'auditoire que 
certaines questions environnementales, comme la contamination des sols et les couts de nettoyage 
connexes qui ont sonne le glas du projet de revitalisation des terres du chemin de fer Ataratiri e 
Toronto, peuvent nuire aux projets de ce genre ou en empecher la realisation. II donne e entendre qu'on 
pourrait probablement parvenir a un compromis acceptable si I'on mettait les choses en perspective : 
les gens habiteront le terrain; ils ne le mangeront pas.

Compte tenu de la quantite de terrains sous-utilises dans nos villes, M. Essiambre parle en faveur de 
la densification. II attribue le dynamisme historique des villes canadiennes au niveau d'appui accord^ 
aux quartiers et zones du centre-ville. II n'y a pas si longtemps, dans les anndies 1970, I'am^lioration 
des quartiers 6tait une initiative federate. Toutefois, malgr6 ces efforts, beaucoup de grands terrains 
du centre-ville demeurent inoccupes, en partie parce que leur am^nagement exigerait des 
investissements importants au niveau des infrastructures. L'amenagement futur n'est pas toujours un 
facteur qui est pris en compte dans les plans d'urbanisme initiaux : par exemple, les dgouts ne sont 
pas surdimensionn^s en provision d'une croissance a proximity. En Ontario, la nouvelle Loi sur 
I’am&nagement fonder s'attaquera 3 quelques-unes de ces questions par la promotion de la 
densification et les mesures d^courageant la construction de logements S l'ext§rieur des zones d6ja 
bSties.
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Roger Mareschal manifeste son appui de la densification, mais se dit prdoccupS par sa promotion. Le 
Qudbec a adoptd des lois semblables pourappuyer la densification, mais les regies rdgissant les parties 
qui peuvent intervenir dans le processus de planification, et les conditions dans lesquelles elles peuvent 
le faire, contrarient ses intentions. La province est divisde en zones, et si I'on a I'intention d'am6nager 
up terrain situd au milieu d'une zone, les gens d'une zone voisine, aussi dloignde qu'elle puisse §tre de 
I'amdriagement proposd, peuvent «entraver» le pfojet. Aussi longtemps qu'il existera des processus 
pour empecher les acheteurs finals de donner leur avis, la densification sera difficile. II ne suffit pas de 
mbttre en oeuvre des politiques qui encouragent la densification. Les politiques doivent aussi crder des 
conditions qui favorisent un arnSnagement progressiste, c'est-S-dire qui respecte les principes de la 
democratic tout en permettant le changement.

M. Mareschal indique que I'amdnagement de logements en copropriete serait une solution possible. On 
peut obtenir de fortes densitds sans ddpenser des fonds publics. Ces ensembles r£sidentiels sont plus 
couteux, mais les frais suppiementaires ne sont pas une ddpense communautaire mais un cout que 
paient les personnes qui choisissent d'y habiter.

M. Mareschal fait aussi remarquer que les documents officials, comme ceux que produit la SCHL, 
donnent beaucoup de credibility aux idees nouvelles et contribuent enormement a gagner I'appui des 
autorites municipales. Selon lui, un en-tete du gouvernement federal a beaucoup plus de poids que les 
propos de tout specialiste invite en amenagement immobilier.

Cynthia Clarke ajoute qu'une facon de promouvoir la densification est de faire comprendre aux 
municipalites que, lorsque leur population quitte le centre en faveur des banlieues, les infrastructures 
du centre-ville doivent quand m§me §tre entretenues, exploitees, et eventuellement, remplacees. Si la 
population du centre-ville ne peut pas soutenir le cout de ses infrastructures, le fardeau suppldmentaire 
retombera sur les personnes qui emmenagent dans les ensembles rdsidentiels dans les banlieues de la 
municipality.

Ken Ferguson est completement d'accord avec M. Mareschal. II n'y a pas de facon facile de 
promouvoir la densification. Certaines municipalites ne se laissent pas influencer par les consultants 
ou les promoteurs qui pretendent avoir fait leurs recherches et releve un groupe de personnes qui 
veulent acheter un type de maison particulier. Elies ont trop a perdre et trop peu k gagner; elles ne 
peuvent tout simplement pas se permettre de faire une erreur. M. Ferguson est aussi d'avis que 
I'argent change tout, et que lorsque la situation economique est telle que le logement compact devient 
le seul choix abordable pour un tres grand nombre de personnes, la demande obligera le marche a 
s'engager sur la voie de la densification.

Le moderateur Hok-Lin Leung indique que, bien que la maison individuelle en banlieue ait ete le symbole 
de «la belle vie» pour beaucoup de gens et pendant longtemps, d'autres symboles de la belle vie 
commencent a voir le jour. Quant a savoir quelle option deviendra populaire (exurbanisation sur de 
grands terrains, vie citadine dans des quartiers embourgeoises, autres modaies de banlieues), rien ne 
permet de le predire, mais il faut se rappeler qu'il y a moins de 50 ans, la maison individuelle en 
banlieue etait rdservee a I'eiite.

Robert Gumming, du River Oaks Group (promoteur de deux collectivites de I'Ontario construites selon 
les principes du soi-disant urbanisme nouveau genre), raconte a I'auditoire que le groupe a du lutter 
avec acharnement pour obtenir ses approbations, mais que le merite du concept a eu gain de cause.
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Les outils utilises pourcrger les collectivit^s nouvelles sont les memes qui avaient servi a produire Don 
Mills dans les anndes 1960 et les ruelles & Toronto et Calgary et dans d'autres municipalitds du pays 
pendant les anndes 1920. Les differences se situent au niveau d'uri systeme d'infrastructures 
legferement different et du derangement de certaines perspectives convokes. Les etudes dconomiques 
detainees du groupe ont rdveie qu'il y avait tres peu de differences quant £ I'impact economique, II 
s'agissait simplement d'un nouvel outil de commercialisation, d'une facon de satisfaire un groupe de 
personnes qui voulaient quelque chose de different. Plutdt que de mettre en question les prdceptes que 
cfidrissent les ingenieurs municipaux depuis si longtemps, ces nouveaux ensembles rdsidentiels 
comprennent les m§mes composantes qu'on a rdunies de facon differente.

Le River Oaks Group a integre dans ses ensembles rdsidentiels des ruelles arrieres de propriete publique 
afiri d'obtenir des densites plus fortes, ce qui allait produire les fonds ndcessaires pour offrir d'autres 
avantages & I'interieur de la collectivite. En amenant une reduction du nombre de voitures stationnees 
dans la rue, les ruelles se traduisent par un paysage de rue plus attrayant a I'avant des maisons, et par 
des terrains plus etroits. Bien qu'on ait obtenu des rdsultats de ce genre depuis des anndes dans des 
ensembles de logements en copropriete, le River Oaks Group voulait offrir a ses acheteurs les memes 
avantages et la libre propridtd. Si le groupe avait optd pour la copropridtd, il aurait pu raccourcir d'un 
an le processus d'approbation. A la fin, ila rdussi a convaincre les municipalitds en cause de lui donner 
le bdndfice du doute et de le laisser procader.

Ted Bryk, de TACCH, reprend le point souleve par Ken Ferguson concernant les facteurs 
environnementaux a considdrer dans le rdamdnagement et dit a I'auditoire que d'apres son experience, 
I'obstacle le plus important a la densification est la contamination des sols. Selon M. Bryk, jusqu'a ce 
que des criteres rdalistes aient dtd dtablis concernant la contamination, les centres-villes Canadians 
demeureront inoccupds.

A I'appui des propos de M. Bryk, Ken Ferguson fait allusion au projet de rdamdnagement du chemin 
de fer de Port McNichol. Sur une dchelle de un a dix, les travaux de nettoyage de Port McNichol 
s'dtablissaient a un et demi, ce qui ne constitue pas un grave probleme. Mais ou le promoteur empilera- 
t-il 110 000 metres cubes de matdriel contamind? Aujourd'hui, il existe quelques possibilitds : une 
partie du matdriel peut etre placde sous certaines zones (les normes sont moins rigides pour les 
utilisations commerciales et industrielles); une partie peut etre placde sous les revetements des routes; 
et une partie peut servir a la rdalisation de talus dans certaines zones. En combinant ces options, le 
promoteur se retrouvera ndanmoins avec 15 000 metres cubes de matdriel contamind a ddverser dans 
une ddcharge, et a Toronto, ou il est ddja difficile de trouver des ddcharges pour les ordures, cette 
tache est encore plus difficile pour la terre. M. Ferguson reconnaTt que la question de la contamination 
des sols continuera de confondre et de ddcourager les promoteurs. Le probleme est tenement grave 
aux Etats-Unis que les banques font tres attention au choix des propridtds qu'elles saisissent. Dans bien 
des cas de ddfaut, il est prdfdrable pour la banque de refuser d'entrer en possession du bien 
hypothdqud parce que les couts du nettoyage du terrain seraient supdrieurs a la valeur du terrain 
meme.

Uri des participants fait remarquer que personne ne veut des sites contaminds, mais qu'ils restent 
toujours sur les bras de quelqu'un (souvent la municipalitd) et qu'ils sont toujours assortis de couts. 
Une autre personne ajoute que la question de la contamination est un exemple d'une situation qui ne 
doit pas se reproduire. Les gdndrations futures paient toujours le prix des actes de celles qui les ont 
prdcdddes, et dans notre cas, nous subissons les consdquences des actes d'une gdndration qui ne
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tenait pas compte des couts du cycle de vie et ne se pr^occupait pas du caract^re durable du 
d^veloppement.

Hani Mokhtar fait remarquer que la situation d laquelle I'industrie de I'am^nagement fait face et la mise 
en oeuvre de strategies nouvelles d'amenagement sont identiques a la situation avec laquelle I'industrie 
de I'automobile etait aux prises au milieu des annSes 1970. Lorsqu'on a ordonne k I'industrie de reduire 
la taille des voitures qu'elle fabriquait, la controverse a a peu pres la meme : tout comme les gens 
d'aujourd'hui qui se m£fient des nouvelles methodes d'amenagement, les gens d'il y a vingt ans ne 
voulaient pas des petites voitures japonaises qui sont tout a coup arrivees sur le marche. Toutefois, 
apres beaucoup de recherches par groupes de discussion, I'industrie de I'automobile a dacouvert que 
les gens ataient prets a acheter une petite voiture a condition qu'elle soit toute aquipae, trds nerveuse 
et qu'elle puisse davelopper plus de chevaux-vapeur par cc. Aujourd'hui, les gens aiment ce type de 
voiture dont ils ne voulaient pas entendre parler il y a deux dacennies. Ce changement graduel a ata 
possible grace a des atudes de marcha approfondies. L'industrie a dacouvert, par exemple, que les 
femmes hasitaient a entrer dans un hall d'exposition ou les aires de service parce qu'elles ataient 
offensaes par I'attitude des vendeurs d'automobiles et des macaniciens, et cela a provoqua un 
changement.

M. Mokhtar se montre sceptique quant a I'utilisation rapandue de la recherche par groupes de 
discussion et sa cradibilita. II se demands dans quelle mesure les promoteurs 1'utilisent comme outil 
pour prouver le degra d'intaret sur le marcha et dans quelle mesure les municipalitas font leurs propres 
recherches par groupes de discussion pour daterminer s'il exists vraiment un marcha pour le produit 
proposa par le promoteur.

En reprenant I'analogie de M. Mokhtar, Ken Ferguson rappelle a I'auditoire que la raison pour laquelle 
les gens ne voulaient pas initialement acheter des petites voitures, c'est parce que les fabricants de 
voitures reprenaient leurs modaies de grandes voitures (et non pas de bonnes voitures) et les 
rapetissaient. II a fallu au moins dix ans avant que les fabricants japonais et europ6ens constatent qu'il 
6tait possible de fabriquer une bonne petite voiture a partir d'un module original.

M. Ferguson parle ensuite d'une coupure r6cente de la section d'un journal torontois portant sur le 
logement. L'article parle d'un constructeur-promoteur qui pretend avoir interroga les acheteurs 
potentiels qui avaient visita les maisons tdmoins. Le produit final est censa refiater les ddsirs et besoins 
des clients et est caractarisa par des terrains de jusqu'a un acre dont I'arriare donne sur une zone de 
conservation et des maisons de type manoir, de deux atages et de quatre a cinq chambres a coucher, 
comprenant des faTtes de style victorien, des tourelles a trois pans, divers styles de fenetres et des 
portes d'en avant a deux battants dans le style anglais d'inspiration classique. A I'intarieur, on trouve 
une combinaison d'aiaments nouveaux et anciens, des plinthes plus larges, des planchers de bois dur, 
une hauteur sous plafond de neuf pieds, des escaliers en chene, des moulures de style colonial sur les 
■arches et des piliers et poteaux dacoratifs. L'article ne dit rien sur la structure de la maison, les 
caractaristiques permettant d'aconomiser I'anergie et I'isolation. Et voiia, ajoute M. Ferguson, le vrai 
probiame auquel I'industrie fait face.

Ray Essiambre fait remarquer le manque de recherche aupras des consommateurs avant 
I'amanagement. Les promoteurs aux Etats-UniS font des atudes de marcha praalables au moyen de 
groupes de discussion; avant de vendre une maison, ils savent ce que le consommateur veut.
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■ LE FINAIMCEMENT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ■

Moderateur
Ted Bryk, Association canadienne des constructeurs d'habitations

Conferencier
Kenneth Whitwell, conseiller principal en planification, IBI Group
Sujet : Les partenariats publics-privgs dans !e secteur des infrastructures municipales
(Document d'information : Partenariats publics-prives en infrastructures municipales)

n partenariat public-priv6 est une entente par laquelle un promoteur du secteur priv6 exploite, 
construit et(ou) finance une installation qui, autrement, serait consid6r6e comme relevant 
du secteur public. En thSorie (bien que ce ne soit pas toujours le cas dans la pratique), il y 
a plusieurs types diff§rents de partenariats.

Exploitation : Dans ce cas, une fonction gouvernementale, comme I'exploitation d'une usine de 
tfaitement des eaux us§es ou la collects des ordures, est donn^e 3 contrat a une entreprise privde. 
Etant donnd que les projets de ce genre font habituellement I'objet d'un appel d'offres, chaque 
entreprise priv6e subit des pressions en vue d'offrir le prix le plus concurrentiel. Une fois qu'une 
entreprise a obtenu un contrat, elle est tenue de rdaliser des b§n6fices. Pour y parvenir, elle trouve des 
moyens efficients et rentables d'assurer le service. La municipality paie un prix fixe pour faire fairs le 
travail et est libyrde des inquietudes lides a la prestation du service.

Location et exploitation : Dans le cadre de ce models, les entreprises du secteur privy font une offre 
relative a un contrat de location pour exploiter une installation gouvernementale comme un pont a 
pyage, un ayroport ou un systame de traitement des eaux usdes. Grace a des droits d'utilisation, 
I'entreprise rycupare I'argent nacessaire pour faire fonctionner ('installation, raalise un profit et verse 
le montant prdvu dans le contrat a 1'organisme gouvernemental. Des raglements ytablissent les niveaux 
de services minimaux et le montant maximal que les entreprises peuvent exiger, mais ces derniares 
sont libres de trouver des facons plus efficaces d'assurer le service a I'intarieur de ces paramatres.

Achat et exploitation : Dans ce cas, une entreprise du secteur privy achate et exploite une installation 
gouvernementale. L'entreprise est incitae a exploiter ['installation de facon rentable et a trouver 
d'autres sources de recettes afin d'accroTtre ses profits. Par exemple, si une entreprise achetait une 
route, elle pourrait mettre sur pied un systame de pdage pour racupyrer les frais d'entretien et payer 
la location. Bien que I'organisme gouvernemental ait vendu ['installation, il continue de raglementer les 
droits et les niveaux de service.

Location, construction et exploitation : La combinaison de plusieurs modaies produit un autre type de 
partenariat dans lequel une entreprise du secteur privy loue (ou achate) une installation, accepts de 
I'agrandir, puis I'exploite ultarieurement en esparant en tirer des profits grace a son expertise. Le
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gouvernement tire une somme de la vente de I'installation et est Iib6r6 de la n6cessit§ de faire d'autres 
d6penses d'investissement (c'est I'entreprise du secteur priv6 qui engage ces d^penses). Un exemple 
canadien recent d'une entente de ce genre est I'achat par Bombardier de I'installation de production 
d'avions de Havilland 3 Toronto. Dans ce cas, I'entreprise priv6e s'engage 3 investir une certaine 
somme d'argent dans I'activit6 et de la poursuivre pendant un nombre d'ann6es precis. Si I'entreprise 
n'arrive pas a respecter I'un ou I'autre de ces engagements, le gouvernement redevient propri^taire de 
I'installation.

Construction : Un autre modele de partenariat est une simple operation cl6s en main. Au lieu de 
construire une installation, comme une autoroute, le gouvernement invite plusieurs entreprises & 
soumettre une offre pour r^aliser les travaux. Les entreprises pr^sentent une offre & prix fixe pour la 
construction de I'installation. L'entreprise choisie construit I'installation puis la remet au gouvernement 
contre le prix fix6.

Construction, cession et exploitation : En vertu de cette entente complexe, une entreprise du secteur 
privg accepte de construire et d'exploiter une installation qui doit fonctionner continuellement, comme 
une usine de traitement des eaux us6es ou une 6cole. L'entreprise peut c6der la propri6t6 au 
gouvernement d§s que I'installation est construite (comme dans le cas du partenariat de construction 
et de cession), mais elle continue d'exploiter I'installation pendant un nombre d'ann^es fixe. Une autre 
possibility, c'est que I'entreprise construise et exploite I'installation pendant un nombre d'ann^es fixe 
puis en cede la propriety au gouvernement. Le point auquel la cession de propriyty se fait a peu 
d'importance pour ['exploitation de I'installation, mais il peut en avoir y d'autres points de vue (si la 
propriyty est exonyree d'impSt, si elle respecte certains reglements provinciaux, si la TPS est payye 
et si elle appartient a l'entreprise ou S I'organisme gouvernemental). Quelle que soit la situation, 
I'entreprise privye concoit I'installation afin d'en optimiser I'efficience.

Construction et exploitation : Dans ce modele, une entreprise privye construit et exploite une 
installation de propriyty privye ryglementye par le gouvernement (comme un service public ou une 
compagnie de tyiyphone).

Construction et cession : Le type de partenariat le plus commun dans I'industrie de I'amynagement au 
Canada est celui dans le cadre duquel une entreprise privye construit une installation ou une route puis 
la cede a la municipality. Parfois considery comme un partenariat «forcy», un bon exemple de ce genre 
d'entente est la situation dans laquelle un promoteur est obligy de construire des routes et des trottoirs 
et d'installer des ygouts et des services d'yiectricite dans un nouveau lotissement, puis de cyder ces 
installations y la municipality.

Accords financiers : Les entreprises privyes peuvent financer la totality ou une partie d'une installation 
comme une patinoire, un centre communautaire ou une biblioth6que, ou contribuer de I'argent pour 
s'assurer qu'une installation est construite plus t6t au lieu de plus tard. Les municipalitys peuvent 
«forcer» ou «inciter» une entreprise privye y conclure un accord de partenariat en la menacant de 
rejeter sa demande y moins qu'elle ne contribue d'une facon quelconque y I'installation.

On trouve des exemples prycis de ces partenariats d'amynagement dans tout le Canada, y compris une 
patinoire intyrieure et un terrain de soccer y Richmond (Colombie-Britannique); une bibliotheque a 
Scarborough (Ontario); des routes dans la rygion de Waterloo; et I'exploitation d'installations d'eau et
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d'6gout a Ottawa-Carleton et Hamilton-Wentworth (Ontario) et 3 Sainte-Marie-de-Beauce (Qudbec). 
Mais quelques-uns de ces partenariats les plus importants visaient la construction de nouvelles dcoles.

Dans le contexte dconomique d'aujourd'hui, les conseils scolaires ont de plus en plus de difficult^ 3 
tiouver I'argent ndcessaire k la construction de nouvelles installations. Les demandes d'amdnagement 
spnt retarddes, la taille et I'envergure des installations proposdes sont rdduites ou les demandes sont 
tout simplement rejetdes. Par consequent, plusieurs municipalitds ont conclu des accords de partenariat 
novateurs avec le secteur privd qui sont axds sur la construction de nouvelles dcoles.

Ecoles de Toronto

Dans le quartier St. Lawrence de Toronto, ou les terrains sont rares et chers, un plan de 
rSamenagement public-privd a permis de construire une nouvelle dcole catholique-publique combinde. 
Sdpardes par des aires communes qu'elles partagent avec un centre communautaire voisin, les dcoles 
sont situdes sur les deux Stages infdrieurs d'un immeuble qui comprend aussi une composante 
rdsidentielle et commerciale. Au lieu d'avoir une cour d'dcole, les enfants peuvent utiliser un acre du 
pare Crombie situd d proximitd. Malheureusement, on n'a pas examind pleinement toutes les questions 
lides aux responsabilitds d'entretien et autres des diverses cqmposantes au moment de I'amdnagement, 
de sorte qu'il y a encore aujourd'hui des diffdrends.

Lorsqu'une deuxidme dcole a dtd construite dans le quartier St. Lawrence, on a rdalisd une operation 
beaucoup plus simple. Ayant appris de son experience, le conseil scolaire a decide de lier diffdrentes 
utilisations horizontalement plutot que verticalement. A la fin, trois installations ont dtd construites cote 
d cdte : une dcole, un centre communautaire et un immeuble rdsidentiel. Les responsabilitds en matiere 
d'engagement et d'entretien pour chaque fonction sont clairement ddfinies.

L'dcole et le centre communautaire se partagent des piscines et des gymnases (chacun ayant son 
propre vestiaire) et, dans ce cas aussi, l'dcole peut utiliser un pare voisin plutot qu'une cour qui lui est 
propre. Comme une rue sdpare le pare de l'dcole, un tunnel souterrain relie les deux. Pour les dldves 
ayant de la difficultd d se ddplacer, des ascenseurs ont dtd installds entre l'dcole et le tunnel et le pare 
et le tunnel.

A North York, un partenariat public-privd plus «pur» a dtd erdd pour construire une nouvelle dcole. Dans 
ce cas, le conseil des dcoles sdpardes dtait propridtaire d'une vieille dcole eldmentaire. La rdgion avait 
changd d un point tel qu'on n'avait plus besoin d'une dcole primaire, mais bien d'une dcole secondaire 
se spdcialisant dans les arts. Tridell, une grande entreprise d'amdnagement, dtait propridtaire d'un 
terrain voisin de l'dcole et a conclu un accord de partenariat avec le conseil scolaire. Le promoteur allait 
acqudrir le terrain, dcole incluse, pour 1 $. II concevrait ensuite et construirait une dcole secondaire en 
reeburant d un architecte nommd par les deux parties. La nouvelle dcole et une partie du terrain 
suppldmentaire (qui serait utilisde pour le stationnement et comme espace ouvert) seraient rdtroedddes 
au conseil scolaire. En dchange, Tridell a pu transfdrer au terrain voisin le zonage rdsidentiel qui avait 
dtd appliqud a la propridtd de l'dcole et construire ensuite un grand ensemble d'appartements.
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Cumberland

Le Canton de Cumberland a 6tabli un partenariat public-privg avec le conseil scolaire pour crger un 
ensemble regroupant un centre communautaire et une 6cole secondaire dont les couts de construction 
et d'exploitation seraient infdrieurs. Les associ§s ont entrepris un vaste processus de consultation du 
public pour determiner le type d'installations requises et ont ensuite decide ce que chacun d'eux 
fournirait. La municipalite a cede plusieurs acres de terrain au conseil scolaire qui, pour sa part, a 
accepte de construire des gymnases et un auditorium plus grands qu'il ne I'aurait fait autrement. La 
municipalite a amenage une piscine & vague et une piscine ordinaire dans le centre communautaire ainsi 
qu'une nouvelle bibliotheque & laquelle auraient acces les utilisateurs du centre et de I'dcole.

Canton de Pittsburgh

Dans le Canton de Pittsburgh, ou le conseil des dcoles sdparees voulait une nouvelle dcole et ou la 
municipality voulait un centre communautaire, les deux parties ont fait yquipe dans I'espoir de 
construire une installation conjointe. A ce moment-IS, un promoteur privy qui ytait justement 
proprietaire d'un lotissement complet comprenant une parcelle dysignye pour une ycole, a prysenty £ 
la municipality une proposition visant la construction des deux installations ainsi que d'un immeuble 
d'appartements pour les aTnys. Le promoteur allait exploiter I'immeuble et vendre les autres installations 
ou les remettre elds en main £ la municipality et au conseil scolaire. Malheureusement, les ndgociations 
ont dty extrSmement difficiles, notamment parce que le ministere de ['Education insistait initialement 
pour qu'on lance un appel d'offres pour la construction de la nouvelle dcole. Bien que le Ministdre ait 
dventuellement acceptd la proposition du constructeur, I'inquietude rdgnait dans la collectivity en raison 
des bendfices que rdaliserait le promoteur. Par ailleurs, le conseil scolaire s'est rendu compte que les 
dconomies ne seraient pas aussi importantes qu'il I'avait prevu au ddpart et a commencd d s'inquidter 
de ne pas pouvoir assurer la sdcuritd de ('installation dtant donnd que le public aurait seeds d la 
propridtd. Les ndgociations se sont prolongdes d un point tel qu'en fin de compte, le conseil scolaire 
a choisi un autre terrain pour construire une dcole qui ne serait pas lide d une installation 
communautaire ou a un ensemble rdsidentiel.

Rdgion de Peel

Aux prises avec un manque de financement du ministdre de ('Education pour la construction d'une 
dcole neuve et une proposition d'amdnagement d laquelle il s'opposait, le conseil des dcoles sdpardes 
de la Rdgion de Peel a erdd un partenariat avec un promoteur privy. Avant la conclusion de cet accord, 
le conseil scolaire avait protestd contre le nouvel amdnagement devant la Commission des affaires 
municipales de I'Ontario. Bien que cette dernidre ait refusd de retarder le projet, elle a ordonnd au 
promoteur de travailler avec le conseil scolaire pour trouver une solution acceptable pour les deux 
parties.

Une idde consistait d regrouper en deux les plans visant la construction de trois dcoles, ce qui aurait 
libdrd une troisidme parcelle de terrain. Une autre consistait d trouver un compromis entre ce que le 
promoteur voulait (une dcole d deux dtages) et ce que le conseil scolaire voulait (une installation de 
plain-pied). Le compromis, une dcole d un dtage, mettait plus de terrain d la disposition du promoteur. 
De son efitd, le promoteur a convenu de n'accepter que 75 % du prix d'achat du terrain du conseil
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scolaire et d'obtenir un emprunt hypoth^caire pour la construction de l'6cole jusqu'3 ce que le minist§re 
de I'Education puisse avancer les fonds. (L'attente pr6vue est de trois ans a partir de la date 
d'Ouverture de l'6cole.)

Nouvelle-Ecosse

Le ministere de I'Education de la Nouvelle-Ecosse est E la recherche d'un groupement privE qui 
accepterait de concevoir, de construire et de faire fonctionner E Cap-Breton une Ecole dotEe d'une 
technologie informatique de pointe. Pour cela, I'Ecole doit Etre congue de maniEre E permettre une mise 
E jour constante des Equipements. Les offres des trois promoteurs privEs prEsElectionnEs sont 
semblables en ce sens qu'elles auront toutes recours aux ressources de trois entreprises externes : une 
Compagnie informatique, une entreprise de construction et une entreprise de gestion immobiliEre. Le 
soumissionnaire choisi sera chargE de construire I'Ecole et de la faire fonctionner dans le cadre d'un 
contrat de location E prix fixe. La commission scolaire de Cap-Breton sera chargEe de rEmunErer les 
professeurs, de choisir les Etudiants et de mener E bien certaines opErations, alors que le promoteur 
privE sera responsable du nettoyage et de I'entretien courant pendant la durEe du contrat.

Richmond

Lorsque la Ville de Richmond (Colombie-Britannique) a voulu construire un centre sportif comprenant 
une patinoire intErieure et une piscine, ses projets ont EtE contrecarrEs par un cout estimatif de 
30 000 000 $ et le besoin de 14 acres de terrain E batir. Heureusement, un promoteur privE a offert 
de construire un centre sportif comprenant quatre patinoires sur son propre terrain et de louer les 
installations E la municipalitE pour la somme d'un million de dollars pendant vingt-cinq ans. La 
rhunicipalitE a acceptE et a E son tour louE le centre sportif E un groupe communautaire. Ce dernier est 
chargE de rassembler suffisamment de fonds pour payer les frais d'exploitation des installations, ce 
qu'il fait en louant du temps d'utilisation des patinoires et en exploitant une concession. Si le groupe 
communautaire rEunit plus de fonds qu'il n'en a besoin pour faire fonctionner le centre sportif, il garde 
la pfemiEre tranche de 25 000 $ et partage toute somme supErieure E ce montant avec la municipalitE 
dans un rapport de 25 %-75 %.

Tout le monde est heureux de cet arrangement : la collectivitE a quatre nouvelles patinoires et une 
piscine; le promoteur a utilisE le centre sportif pour attirer d'autres utilisateurs industrials vers la rEgion; 
et la municipalitE offre un service flambant neuf sans avoir fait de mise de fonds.

La ville a aussi conclu un accord de partenariat public-privE avec Honda Canada. Lorsque la compagnie 
a construit une nouvelle usine E Richmond, elle a laissE un terrain voisin inoccupE en prEvision d'une 
expansion future. Ce terrain Etait utilisE comme aire rEcrEative temporaire par ses employEs. A la 
demande de la ville, Honda a amEnagE un terrain de soccer public tous-temps au coOt de 135 000 $. 
La compagnie a ensuite donnE le terrain E la municipalitE qui pourra I'utiliser jusqu'E ce que I'usine soit 
agrandie. Les seuls couts pour la municipalitE sont les frais d'entretien annuels (6 000 $), toute dette 
connexe et une petite perte de recettes fiscales. En effet, la municipalitE a acceptE de transformer le 
zonage industriel du terrain en zonage rEcrEatif, ce qui a entraTnE une diminution annuelle d'impflts de 
17 000 $ pour Honda. Un accord semblable, cette fois pour I'amEnagement de courts de tennis, a EtE 
conclu avec une entreprise voisine.
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Scarborough

A Scarborough (Ontario), un accord conclu entre cette municipality et Tridell, un promoteur privy, est 
un bon exemple d'un partenariat «forcy». Tridell construisait un ensemble de logements en copropriyty 
d'un c6ty d'un espace ouvert (I'autre cdty ytant occupy par un centre commercial) prys d'un carrefour 
important lorsque la municipality a commency a chercher un site pour une nouvelle bibliothyque. 
Comme la municipality n'avait pas les moyens de payer le cout de construction estimatif de la 
bibliothyque, soit entre 500 000 $ et 900 000 $, elle a fait une proposition au promoteur (qui avait 
demandy une modification du zonage) : s'il donnait un terrain pour la bibliothyque, la demande de 
rezonage serait accordye. (Plus tard, la municipality a aussi demandy au promoteur de contribuer 
500 000 $ pour la construction de la bibliothyque.) Le promoteur a accepty, en partie parce qu’il 
s'attendait dyjy y ce que la municipality exige quelque chose en ychange du rezonage. Toutefois, d'une 
plus grande importance encore, le promoteur considerait le marchy comme un moyen d'yviter les 
factions publiques a I'amynagement proposy. En fait, personne ne s'est opposy y la demande devant 
la Commission des affaires municipales de I'Ontario, ce qui a ypargny au promoteur au moins 
500 000 $ en frais juridiques et un retard d'au moins un an. En outre, le fait qu'il y ait une bibliothyque 
y cdty de I'ensemble rysidentiel est un plus attrayant pour les acheteurs yventuels.

Region de Waterloo

Un des partenariats publics-privys les plus complexes a ety cree dans la rygion de Waterloo. La Ville 
de Kitchener avait approuvy le projet de plusieurs lotissements, mais elle avait subordonny 
I'approbation finale a la construction de deux arteres par le promoteur. Bien que la construction de 
telles routes incombe y la rygion, les compressions financidres rendaient I'amynagement de ces deux 
routes impossible jusqu'en 1999 et 2001. La rygion a convenu de construire les routes plus tot si le 
promoteur acceptait d'en payer le cout et de se faire rembourser 90 % des frais (la partie 
correspondant aux frais d'amenagement) par la rygion en 1999 et en 2001. Ce remboursement se 
ferait au moyen de billets y ordre dmis au nom du promoteur. La municipality ypargnerait I'argent 
produit par les frais d'amynagement et I'utiliserait pour rembourser le promoteur. Malgry cette garantie, 
le promoteur n'a pas pu obtenir le financement nycessaire d'aucune des banques locales. Pour 
surmonter cet obstacle, la municipality a offert d'acheter les billets du promoteur, y escompte 
(reprysentant 10,5 % par an), et de ddposer ces recettes dans un fonds d'amortissement. Ainsi, le 
promoteur aurait y payer 10 % du cout total de la construction (qui aurait yty payy y meme les imp6ts 
locaux) ainsi que I'argent que la municipality gagnera en intyr§ts jusqu'en I'an 1999. Essentiellement, 
cela signifie que le promoteur (ou plus prycisyment le consommateur) paiera jusqu'a 4 000 $ par 
logement pour payer les frais initiaux de ces routes.

Edmonton

Dans le secteur des services publics, plusieurs municipalitys pres d'Edmonton ont cryy un partenariat 
avec une society de services publics pour la construction d'un pipeline qui approvisionnerait 
convenablement la rygion en eau potable de quality satisfaisante. La sociyty de services publics 
approvisionne les clients en eau et les facture directement. Comme elle etait dyja propriytaire du terrain 
sur lequel le pipeline a yty construit, aucun frais n'a yty engage pour le terrain. En outre, puisque la
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soci6t6 approvisionnait les clients en gaz nature! et assurait la lecture des compteurs, le systems 
de comptabilitd etait deja dtabli.

Bien que cette proposition ait dventuellement dtd approuvee, le processus n'a pas dtd facile. Comme 
cela arrive parfois dans le cas des partenariats publics-prives, ce qui s'est produit dans cette situation 
particuliere, c'est que le gouvernement a rdduit le financement au moment m§me ou il signait I'accord 
de partenariat. Comme les deux se sont produits simultanement, les consommateurs pouvaient rejeter 
le blame des augmentations des couts sur I'entreprise privee. Ainsi, les tarifs d'eau sont maintenant 
deux fois plus dlevds que dans les municipalitds voisines. En s'assurant que les consommateurs savent 
que leurs tarifs augmenteront, que la municipalitd signe ou non un accord de partenariat avec une 
socidtd privde, on aide d rdduire les recriminations et la mdfiance.

Rockland

Les operations de traitement des eaux usdes peuvent aussi bdndficier de partenariats publics-privds. 
A Rockland, petite municipalitd juste d I'est d'Ottawa, I'usine de traitement des eaux usees a 
rdcemment atteint sa capacitd maximale. Une nouvelle installation etait ndcessaire pour permettre 
I'amdnagement de logements neufs, mais la municipalitd ne disposait pas des fonds ndcessaires d sa 
construction. Elle ne pouvait pas imposer des droits d'amdnagement puisque les residents actuels 
allaient aussi bdndficier de la construction d'une nouvelle installation et, par consequent, qu'ils auraient 
du thdoriquement payer une partie du cout (meme si la municipalitd dtait d'avis que le cout total devait 
etre assume par les nouveaux residents puisque c'est d cause d'eux que I'installation dtait ndcessaire).

Un groupement, formd d'une compagnie d'adduction d'eau et de promoteurs privds canadiens de la 
rdgion qui dtaient propridtaires de terrains qui ne pouvaient pas etre amdnagds, a propose d la 
municipalitd de construire une usine (pourla somme d'environ 1 2,6 millions de dollars) et de I'exploiter 
pendant un maximum de vingt ans. La municipalitd percevrait un droit de branchement pour chaque 
logement neuf et remettrait les sommes au groupement. Le montant recueilli devait etre dgal a 
12,6 millions de dollars. Si Ton divise cette somme par 3 500 logements, chaque mdnage allait devoir 
payer 3 600 $. (Ce montant allait augmenter de 12 % par an pour payer les frais financiers lids au 
pret.)

Malheureusement, le cout par mdnage ne pouvait dtre justifid que dans le cas ou la quasi-totalitd des 
3 500 maisons dtaient vendues pendant les cinq premidres anndes. Dans un marchd du logement 
stagnant ou il se peut que la vente de la totalitd de I'ensemble rdsidentiel prenne dix ans ou plus, les 
frais de branchement deviennent une mesure de dissuasion de tout amdnagement futur. A la fin de 
vingt ans, la municipalitd allait cesser de percevoir d'autres frais de branchement. Elle serait alors 
propridtaire de I'installation et toute perte restante allait etre assumde par le groupement.

Dans ce cas, la municipalitd aurait eu d cosigner I'accord pour obtenir le pret d la construction. Elle 
craignait d'dtre tenue responsable si I'installation n'dtait pas dotde de fonds suffisants et a tentd 
d'obtenir diverses hypothdques sur les terrains privds d titre de compensation advenant cette 
dventualitd. On comprend que I'idde ait rendu les promoteurs mal d I'aise, et le projet a dtd abandonnd.
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Ottawa-Carleton

Un systeme de traitement des eaux us6es a Ottawa-Carleton n§cessitait la construction de nouvelles 
installations et la mise sur pied d'une operation informatis^e. Pour faciliter ce changement, la 
municipality a eu recours a une entreprise priv^e ayant les competences nScessaires pour faire 
fonctionner I'usine pendant cinq ans. Pendant cette p^riode, les employes municipaux et regionaux 
seraient formes. Aprds la periods contractuelle de cinq ans, ['installation serait privatises ou exploitee 
par la region.

Bien qu'On se soit attendu a des retards, il y en a eu moins que prevu. En outre, I'entretien de 
■'installation est moins onereuse qu'on ne I'avait prevu a I'origine. Cela s'est traduit par des niveaux 
de benefices plus eieves pour I'entreprise du secteur prive, et plus de recriminations du secteur public. 
A I'helire actuelle, la region est d'avis qu'elle peut exploiter ['installation a un cout au moins aussi bas 
que I'entreprise du secteur prive.

Sainte-Marie-de-Beauce

Sainte-Marie-de-Beauce est une petite municipalite quebecoise aux prises avec un problems que 
cpnnaissent fort bien un grand nombre de petites municipalites : comment exploiter des usines 
complexes d'assainissement d'eau ou de traitement des eaux usees qui necessitent un personnel 
competent et specialise? II n'esttout simplement pas economique pour ces municipalites d'employer 
tout le personnel dont elles ont besoin. Toutefois, une entreprise privee qui exploits plusieurs usines 
d'assainissement d'eau ou de traitement des eaux usdes dans la meme region peut affecter son 
personnel aux divers endroits selon les besoins. Comme elle connaTt davantage ces nouvelles 
installations et les tendances technologiques, elle peut faire fonctionner I'usine de facon plus rentable 
que la municipalite.

Hamilton-Wentworth

Sexploitation de I'usine de traitement des eaux usees de Hamilton-Wentworth represente un des 
accords de partenariats les plus complexes au Canada. Philip Utilities est une entreprise qui vend aux 
municipalites de toutes les regions du monde la technologie et les competences necessaires pour 
exploiter de facon efficiente et peu couteuse des installations perfectionnees de traitement des eaux 
usees. Aux fins de la commercialisation, I'entreprise avait besoin d'une usine pouvant servir de projet 
de demonstration. La region de Hamilton-Wentworth qui, avec son projet «2020 Vision» visant e en 
faire le chef de file dans les industries ecologiques, etait I'hOtesse parfaite. Ainsi, Philip Utilities a 
accepte d'etablir son siege social £ Hamilton, d'investir dans d'autres installations de recherche, de 
conserver les memes employes municipaux pendant au moins deux ans en leur assurant les memes 
avantages sociaux et la meme security et d'employer environ 100 personnes de plus. En echange, la 
municipalite donnait I'usine e Philip Utilities pour que I'entreprise I'exploite (ce qui representait des 
economies annuelles de 700 000 $). Maintenant reconnue comme une locality de «specialistes», 
Hamilton-Wentworth peut attirer et conserver des industries environnementales.
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En r6sum6, void quelques-uns des avantages des partenariats publics-privds :
• en raison des Economies d'6chelle, les petites municipalitds, en particulier, ont beaucoup & 

gagner de la creation de partenariats publics-privds (gdndralement, les entreprises privdes sont 
compdtentes dans un domaine particulier, contrairement aux municipalitds qui sont plus versdes 
dans ['execution d'une gamme complete de fonctions, et elles sont gSndralement plus 
focalisdes et dependent d'un personnel moins nombreux);

• on realise des Economies au niveau des frais d'investissement en regroupant plusieurs 
installations ou fonctions sur un mSme terrain. Les coQts sont moindres au niveau du terrain, 
du chauffage et de la climatisation, de la distribution dectrique et des frais accessoires lids au 
partage d'installations de soutien);

® I'utilisation privde des droits d'amdnagement du secteur public peut aussi produire des 
dconomies pour le public (si le secteur public peut transferer ses droits d'amdnagement 
touchant des propridtds adjacentes ou proches d un promoteur, ce dernier peut utiliser ces 
droits pour construire des immeubles plus grands, plus de logements et plus de bureaux);

« des dconomies pour le public sont aussi possibles lorsque les partenaires prives tirent des 
bdndfices externes de I'entente : demonstration, moral des employds et promotion (le projet 
de demonstration d Hamilton-Wentworth et I'usine de Honda d Richmond, en Colombie- 
Britannique en sont deux exemples);

• des fonctionnaires bien motivds peuvent etre aussi efficients qu'un personnel du secteur privd 
axd sur le profit (toutefois, le maintien du niveau de motivation pose un probleme puisque les 
fonctionnaires sont poussds par le sentiment d'amdliorer la collectivitd plutot que par le profit 
et la crainte de perdre leur emploi. Cependant, le maintien de la motivation des fonctionnaires 
prdsente un probldme);

• certains partenariats ne rdduisent pas les couts mais ont simplement pour effet de les transfdrer 
de I'ensemble de la collectivitd (au moyen d'impots) aux nouveaux rdsidents (par les droits 
d'amdnagement);

• les partenariats publics-privds pour I'amdnagement de routes publiques, d'dgouts et de trottoirs 
sont les plus courants; et

• pour le secteur privd, le temps c'est de I'argent (en d'autres termes, pour survivre dans le 
secteur privd, les entreprises doivent mener d bien les activitds qu'elles entreprennent de facon 
efficiente, en prenant des ddcisions rapides et en rdduisant I'hidrarchie). Dans le secteur public, 
ou il y a plus de niveaux hidrarchiques, le temps est un dldment extremement couteux : les 
ddcisions sont prises plus lentement, mais ddcoulent d'un processus de conception plus 
minutieux.
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Paneliste
Kennedy Self, directeur de la planification communautaire, Ville de Scarborough 
Sujet : La perspective municipale

I ien que cela puisse sembler l'6vidence mSme, un ingredient cie dans tout partenariat public- 
lSHiEi£;i prive est le public : les gens qui vivent ou qui vivront dans la collectivite. Le public fait partie 

integrale de tout ce qu'une municipalite tente de r^aliser et est un facteur cie dans 
I'etablissement de tout partenariat public-prive qui am^ne des facons nouvelles ou meilleures 

d'edifier une municipalite. Les projets dans lesquels on n'arrive pas a obtenir I'appui du public se 
tfaduisent generalement par un echec.

L'appui du public est essentiel et ses effets ont une grande portee et ne sont pas forcement mesurables 
en termes purement monetaires. Un bon exemple est le Scarborough City Centre. Construit sur 200 
acres a proximite de I'autoroute 401, le site est le centre g^ographique de la collectivity.

Au sud de City Centre, il y a un grand quartier residential £ faible density caractyrisy par des maisons 
familiales de 50 pieds sur 100 pieds construites dans le style des annees 1960 et 1970. Avant la 
creation du centre, la ville voulait amynager pour le centre les terrains situys pres de cette zone & faible 
density. Lorsqu'un promoteur a demandy I'autorisation de construire un grand centre commercial 
regional, les nygociations ont commence dans le but de satisfaire le promoteur et la ville. Bien que le 
public n'ait pas ete d'accord au depart, il a ete heureux du resultat final. Le promoteur a fait lotir le 
terrain et a amenage les routes et les ygouts avant de remettre le tout a la ville.

En plus, le promoteur a donne a la ville un terrain sur lequel elle pouvait construire un centre municipal. 
Au meme moment, on procedait a la prolongation jusqu'a Scarborough de la ligne de transport urbain 
rapide et leger dans le cadre d'une entente entre la ville, le Grand Toronto, la Toronto Transit 
Commission et la province. Avec I'apportdu public, on a entrepris des exercices de visualisation pour 
dyterminer ce que le City Centre aurait I'air, et au moins commercialement, la mise en valeur de la 
rygion a commency.

Toutefois, il manquait encore un yiyment : I'amynagement residentiel. Heureusement, la sociyty Tridell 
s'est prysentye au moment meme ou le service de I'urbanisme ryussissait (apres cinq ans d'efforts) a 
faire accepter sa vision aux rysidents habitant au sud du City Centre. En fait, le prysident de 
I'association communautaire s'ytait levy pendant une ryunion publique et avait appuyy la proposition, 
malgry ses densitys supyrieures aux densitys habituelles.

La ville a ryussi a obtenir la collaboration de Tridell en recourant a ('article 36 de la Loi sur 
I'amynagement du territoire de I'Ontario. En offrant des primes, elle a «forcy» Tridell a appliquer des 
normes de conception supyrieures a celles qu'elle utilisait normalement pour les logements en 
copropriyty. En outre, la ville a persuady Tridell de contribuer des installations de transport en commun 
et de garderie et plusieurs autres yiyments d'amynagement paysager. II s'agissait d'un risque calcuiy 
de la part du promoteur : il croyait qu'il rycupyrerait le cout de ces suppiyments par la vente des 
logements en copropriyty et que ces agryments aideraient a vendre les logements.
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On dit souvent que ce type de partenariat ressemble & de I'urbanisme «marchande». Mais le plan aurait 
§td impossible 3 r6aliser s'il n'avait pas fondd sur les principes d'une bonne planification. II fallait 
nSpondre ^ certaines questions, comme «est-ce que cela fonctionnera?» et «est-ce que cela convient?» 
avant qu'on puisse meme songer § recourir S la persuasion.

On a utilisd une m^thode semblable pour d'autres projets dans toute la ville. Une des raisons pour 
leSquelles le recours aux partenariats a connu un tel succes a Scarborough (la ville a r^ussi 3 «forcer» 
les promoteurs 3 apporter plusieurs ameliorations comme des transports en commun, des installations 
communautaires, une biblioth§que, des trottoirs et I'amenagement paysager), c'est que les dispositions 
de la Loi sur I'aminagement du territoire relatives 3 I'exemption d'impQts ont et6 int§grees dans les 
reglements municipaux de la ville.

Rdcemment, Scarborough s'est unie a un promoteur priv6 pour cr£er un ensemble r6sidentiel de density 
moyenne & dlevee comptant 2 600 logements ayant acc£s au transport urbain rapide. Comme la ville 
n'avait pas les sommes requises pour faire les ameliorations necessaires e I'appui des nouveaux 
logements, le promoteur a ete «force» d'apporter certaines ameliorations aux reseaux routiers et de 
transports en commun ainsi qu'aux reseaux d'egouts et d'adduction d'eau avant que I'amenagement 
sbit approuve. Bien que la proposition ait joui d'un grand appui dans la collectivite, un groups a porte 
I'affaire devant la Commission des affaires municipales de I'Ontario et le projet initial n'a pas ete 
approuve. Toutefois, le promoteur vient de presenter une proposition visant un ensemble residentiel 
de moindre envergure qui semble etre acceptable pour tous les groupes communautaires.

La proposition remaniee prevoit, entre autres, la construction d'un centre culturel chinois dont toute 
la ville beneficiera. Un partenariat entre un groups culturel chinois, la ville, la province et le promoteur 
a rehdu ce centre possible. Le promoteur construira le centre sur le terrain qu'il a donn§ a la ville. En 
plus, il a accepts de payer le cout d'un terrain et d'un immeuble pour une dcole s6par6e.

Pour crder des partenariats publics-priv6s fructueux, il imports de motiver le secteur public. La 
resistance au changement que manifestent de nombreux services d'urbanisme regionaux 
bureaucratiques est une des choses qui nuit le plus a la realisation de projets et a la prise de risques. 
Les urbanistes n'aiment pas parler de «bonnes affaires». Mais I'innovation depend de la transformation 
rapide d'une demands en permis de batir, et chaque amenagement propose presents une occasion de 
creer un partenariat.

Par la «force», les municipalites exigent une partie des benefices du promoteur. Bien que cela puisse 
se reveler un obstacle £ la formation de partenariats fructueux, il faut se rendre £ I'dvidence que les 
municipalites n'ont pas I'argent n£cessaire pour apporter des ameliorations £ court terms. Tout le 
monde doit travailler ensemble pour avancer, et si une soci6t£ d'am6nagement veut participer £ un 
projet, notamment dans le cadre d'un projet de ream6nagement, elle doit §tre prete £ faire une 
contribution financiers.

On ne peut pas trop insister sur I'importance de s'assurer que toute planification est bonne en soi. Le 
resultat final de tout amenagement doit representer une bonne affaire pour la municipalite et les 
personnes qui y habitent et y travaillent. C'est pour cela que les urbanistes municipaux doivent 
s'efforcer d'int£grer leur rdle dans les partenariats publics-prives, et non pas y faire obstacle.
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Paheliste
Robert Gumming, vice-president, River Oaks Group 
Sujet : La perspective du constructeur d'habitations

e facon generate, le River Oaks Group prefererait ne pas §tre mete aux questions 
d'infrastructure. Le fait qu'il le soit indique trois choses : que la fourniture d'infrastructures 
est une contrainte critique de I'industrie du batiment, que cette contrainte influe sur 
I'industrie de facon tangible et financiere, et que le systems actuel d'airtenagement des 

infrastructures ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait. Le problems le plus grave c'est que dans de 
nombreuses municipalites, les infrastructures pour I'eau et les eaux usees ne sont pas en place au 
moment ou le promoteur est pret e procdder. Cela a un impact financier negatif sur un projet : 
I'amenagement est suspendu et pares que le promoteur doit payer les interets ddbiteurs lies £ son 
investissement initial dans le terrain et I'approbation du projet, I'attente est couteuse. Ainsi, tout 
irtecanisme qui acceiere la mise en place des infrastructures et qui permet d'entreprendre le projet sera 
examine avec empressement.

C'est un peu comme si vous etiez assis dans le taxi de votre banquier. Le compteur est en marche et 
les frais s'accumulent, que vous restiez sur place ou que vous avanciez. II est difficile d'exagerer 
I'impact qu'a cette situation sur le desir d'un promoteur de trouver des solutions e un problems 
d'infrastructure.

L'administration de Bob Rae a eu un effet considerable sur les municipalites de ['Ontario et la question 
des infrastructures, notamment pares qu'elle a cree une penurie de capitaux municipaux. Aujourd'hui, 
lorsque je regards par la glace du taxi de mon banquier, je vois le directeur general de ma municipalite 
assis dans un taxi conduit par Bob Rae. Nous avons tous deux I'air nerveux et pensif, mais pour la 
premiere fois, nous venons tous deux du meme endroit et nous allons tous deux dans la meme 
direction : nous cherchons tous les deux les memes solutions aux m§mes probtemes d'infrastructures.

Les partenariats publics-prives semblent etre une bonne solution, mais il ne s'agit pas d'un nouveau 
concept. Les promoteurs participent au cote financier de ces accords depuis de nombreuses annees, 
habituellement dans le cadre d'accords initiaux touchant de grandes installations. Ce qui est nouveau, 
c'est la participation des municipalites e beaucoup de fonctions autres que le simple arTtenagement des 
equipements. La conception, la construction et.la gestion des installations sont des fonctions courantes 
darts le secteur municipal. Les negociateurs habiles arrivent meme e obtenir des droits d'utilisation. 
Mais est-ce un peu trop beau pour etre vrai?

Ce n'est certainement pas la facon de regler la crise du financement des infrastructures municipales. 
II s'agit d'un outil qui, dans les bonnes circonstances, permettra de prendre des dispositions de derniere 
minute pour permettre & I'amenagement de proc§der. Mais I'ampleur de la crise est beaucoup plus 
grande. Elle touche toutes les infrastructures Itees a I'amenagement, y compris les prix eieves des 
terrains (qui emp§chent la diminution des prix de vente des maisons qui est necessaire pour relancer 
I'industrie du logement). Selon certaines statistiques, 75 % du cout de production d'un terrain viabilise 
est directement attribuable aux infrastructures necessaires. Cela englobe le cout de la viabilisation £ 
I'interieur du lotissement, les frais d'amenagement, la conception par des consultants et les services 
de gestion.
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La question it laquelle il faut absolument rgpondre, c'est dans quelle mesure les municipalit^s d^pensent 
de fagon optimale pour les infrastructures. Deux dtudes d'impact municipal Ii6es aux lotissements du 
River Oaks Group am^nagds selon les principes de I'urbanisme nouveau genre nous 6clairent quelque 
peu sur cette question.

On ne se rend pas bien compte du cout du cycle de vie des infrastructures ou de I'encaisse totale Ii6e 
it un 6l6ment d'infrastructure pendant sa dur6e utile. Ces 6tudes indiquent que le cout de remplacement 
des infrastructures est tr6s important et, de certaines facons, plus important que les frais d'entretien. 
Dans le passd en Ontario, le niveau dlevd des subventions offertes pour la construction, I'entretien et 
le remplacement des infrastructures a empechd que cette question prenne toute son importance. 
Pourquoi chercher it conserver lorsque c'est quelqu'un d'autre qui paie la note?

En outre, les subventions excessives ont cr66 un milieu artificiel dans lequel I'importance accordde it 
court terme it la reduction au minimum ou 3 I'dlimination des frais d'entretien et 3 ('influence de la 
minority qui se fait entendre influe dnormdment sur les normes et les niveaux de service. Malgrd le fait 
qu'on comprenne mal ou dtroitement la raison d'§tre de beaucoup de normes et niveaux de service, 
ils sont bien ddfendus par les fonctionnaires municipaux. En modifiant la structure des subventions, 
on d§clenchera un examen du cout dconomique rdel des infrastructures ainsi que de la raison d'etre 
des normes qui les concernent.

Toutefois, la modification des normes applicables aux infrastructures ne se traduit pas forcement par 
une reduction des niveaux de service. En fait, il est raisonnable de s'attendre d ce qu'une analyse 
6conomique approfondie montre que certains niveaux de service augmentent, malgr§ la reduction 
globale des d^penses pour les infrastructures. Ce changement serait le bienvenu parce qu'il aurait 
plusieurs effets :
• comme les d6penses seraient moindres, la tension d^coulant des contraintes du financement 

serait r6duite;
• les municipality auraient la capacity de financer en grande partie leurs propres projets;
• certaines contraintes Ii6es aux d^penses pourraient etre retransmises aux promoteurs pour 

permettre une diminution des prix des terrains; et
• les contraintes touchant les grandes installations pourraient etre att6nu6es, permettant 

I'am^nagement ax6 sur le marchS (un 6l6ment crucial pour transmettre les Economies aux 
acheteurs de maisons).

Mais comment peut-on y parvenir? Dans les cas ou les municipality n'abordent pas les infrastructures 
de facon progressive, ('attitude est le principal obstacle au progry. Le recours & I'argent et it 
l'6ducation sont deux moyens efficaces de modifier les attitudes. En ce qui a trait it I'aspect mon^taire, 
la solution est simple : la province doit modifier son programme de subventions. La composante 
Education exigera beaucoup d'efforts et des sommes raisonnables. Les personnes dans cette pi6ce 
repryentent une dnorme ressource pourfaire progresser cette question. En utilisant les gens presents 
it cot atelier comme ddfenseurs, un rapport sdrieux mais simple sur les couts dconomiques rdels lids 
aux infrastructures qu'on prdsenterait aux employds municipaux serait utile. Pour que ce rapport 
moddle les attitudes, il faudra qu'il soit dcrit du point de vue des municipalitds. Comment les 
municipalitds considerent-elles leurs infrastructures? De facon prdcise, le rapport devrait dtre axd sur 
I'encaisse d court et d long terme et comprendre une analyse de normes de conception de rechange. 
II ne devrait pas mentionner la forme urbaine. Plus I'organisation qui prdsente ce rapport sera 
prestigieuse, plus il connaTtra de succes.
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Le changement des attitudes des municipalit6s entraTnera de nouvelles initiatives pour conserver les 
rates ressources financteres municipales, maintenir et cr6er des emplois dans le secteur de la 
construction et produire des ensembles r^sidentiels plus abordables. Grace & ce processus, les 
avantages 6conomiques de la conservation seront tr6s visibles. II est 6tonnant de voir qu'un certain 
nombre de municipalit^s qui connaissent de graves contraintes au niveau de la capacity de leurs 
r6seaux d'adduction d'eau et de collecte des eaux us6es n'ont pas mis en oeuvre un programme 
d'installation de compteurs d'eau. L'utilisation du comptage lib^rerait une capacity cach§e des 
infrastructures valant des millions de dollars, a laquelle on ne peut acc^der que par la conservation. Si 
Ton ajoute cette valeur au stimulant 6conomique d'un am^nagement (et, par consequent, d'un niveau 
d'emploi) soutenu, la valeur nette du comptage d'eau augmente de facon spectaculaire. C'est une 
question qui devrait se retrouver en t§te de tous les programmes politiques. II s'agit d'une solution 
parfaite : presque sans frais initiaux, une municipalitd peut gdnerer des amdnagements et emplois d'une 
valeur de plusieurs millions de dollars.

Une nouvelle facon d'aborder la gestion des infrastructures permettrait aussi de mettre en oeuvre les 
innovations en matifere d'urbanisme de maniere souple pour tenir compte des priorites sociales, 
ehvironnementales et en matiere d'utilisation urbaine. C'est beaucoup plus qu'une simple question 
d'urbanisme nouveau genre ou ancien genre. Amener I'industrie de la construction rdsidentielle & 
appuyer la rdforme municipale, voild de quoi les partenariats publics-privds retournent.
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Paneliste
Enid Slack, pr^sidente, Enid Slack Consulting Inc.
Sujet : La situation du point de vue de I'efficience economique et du march6

ilffill n juin 1992, la SCHL a tenu une conference sur les infrastructures qui comprenait une 
stance sur la question du financement des infrastructures municipales. En tant que membre 

id'1 c*e ce Pane' particulier, j'ai parie de quelques-unes des sources traditionnelles de financement 
des infrastructures (impots fonciers, droits d'utilisation et emprunts) ainsi que de quelques 

methodes nouvelles. Les methodes traditionnelles echouaient : les impots fonciers augmentaient 
partout malgre les pressions croissantes visant le contraire; les droits d'utilisation des services 
suscitaient I'opposition; et les emprunts n'dtaient pas considdrds comme une option acceptable.

Une solution consistait 3 faire participer le secteur privd d la production ou au financement des 
infrastructures, notamment par les droits d'amdnagement et les partenariats publics-privds. A ce 
moment-la, on parlait beaucoup des droits d'am^nagement, mais peu des partenariats publics-privds. 
A la fin de cette discussion, on avait conclu qu'il fallait examiner les accords de partenariat 
individuellement (ce que Ken Whitwell vient de faire).

Trois ans plus tard, on m'a demands d'axer mon expose sur les aspects des partenariats publics-priv6s 
qui sont lids d I'efficience dconomique et du marchd. Pour structurer cet exposd, j'accorderai une 
attention particuliere a trois questions :
•» Les partenariats publics-privds amdnent-ils une concurrence plus forte sur le marchd? (Les 

avantages qu'on attribue habituellement aux partenariats sont lids d I'efficience : dconomies 
de cout, choix accru pour les consommateurs, meilleure prestation du service. Mais les dtudes 
indiquent que I'efficience n'est pas inhdrente au secteur privd et que c'est la concurrence qui 
amene ces gains d'efficience);

• Qui bdndficie des partenariats publics-privds et qui en paie le cout? (Selon la thdorie 
dconomique, I'efficience est toujours plus grande lorsque ceux qui bdndficient d'un service en 
paient les couts. Le lien entre les couts et les avantages est-il plus direct lorsque les services 
sont assurds par des partenariats publics-privds plutot que par le seul secteur public?); et

• Quant d savoir si c'est le secteur public ou privd qui doit emprunter, est-ce que cela est 
important? (Beaucoup de partenariats publics-privds semblent se rdsumer d transfdrer la charge 
d'emprunter du secteur public au secteur privd).

Comme je viens de le mentionner, les dconomies de cout dans le secteur privd ddcoulent de la 
concurrence qui se traduit par un choix plus grand, une meilleure prestation des services et des 
rdsultats plus efficients. Mais la privatisation n'amene pas forcdment une concurrence accrue, et une 
concurrence accrue ne passe pas obligatoirement par la privatisation. II peut y avoir des obstacles d 
la concurrence qui font en sorte que la privatisation ne permet pas de rdduire les couts et de donner 
un meilleur service. Dans certains cas, par exemple, notamment dans les petites villes et les zones 
rurales, il y a trop peu de promoteurs pourqu'une concurrence soit possible. Dans d'autres situations, 
les fournisseurs s'entendent tacitement pour demander un prix plus dlevd pour les contrats du secteur 
public que pour ceux du secteur privd. Lorsqu'il y a collusion, il n'y a pas de concurrence.
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II se peut qu'une municipalite n'ait qu'une seule grande usine de traitement des eaux usdes pour 
rdaliser des Economies d'6chelle, mais elle peut n^anmoins faire un appel d'offres en vue de 
['adjudication du contrat. Mais en fin de compte, une seule entreprise assurera le service dans un grand 
territoire. Lorsque d'importants frais d'immobilisations sont n^cessaires, le r^sultat final est la formation 
d'un monopole. La concurrence pour les services qui n'exigent pas d'importants frais initiaux, comme 
la collecte des ordures, est plus probable.

La privatisation n’est pas essentielle pour accroltre la concurrence. II est possible d'introduire la 
concurrence dans le secteur public. Dans une 6tude men6e en Colombie-Britannique, qui comparait les 
pratiques de collecte des d^chets solides de deux municipalitds du District regional de Vancouver, une 
municipality recourait £ ses fonctionnaires alors que I'autre donnait le travail £ contrat au moyen de 
concours pdriodiques. La productivity a augmenty dans les deux municipalitys, surtout en raison de 
I'esprit compytitif.

On trouve des exemples semblables aux Etats-Unis. Certaines villes de la Californie, par exemple, 
donnent y contrat de nombreux services, non seulement k des entreprises privyes mais aussi les unes 
aux autres. II en dycoule une intensification de la concurrence y I'interieur et entre les villes, les 
municipalitys entrant en concurrence les unes avec les autres et avec le secteur privy, et les entreprises 
du secteur privy se faisant la concurrence entre elles. Les villes qui font de la sous-traitance ont des 
couts moins elevys.

Selon un autre argument en faveur de la privatisation, seul le secteur privy peut ryaliser certaines 
yconomies d'echelle. Par exemple, les opyrations du secteur prive ne sont pas restreintes par des 
limites territoriales. Toutefois, les municipalitys peuvent, dans une certaine mesure, surmonter les 
restrictions geographiques en vendant les services y d'autres municipalitys et en cryant ainsi une 
coopyration intermunicipale.

Quant y savoir qui bynyficie des partenariats et qui paie, I'efficience est plus probable lorsqu'il y a un 
lien direct entre le paiement des services et les avantages regus. Par exemple, lorsque les factures 
d'eau se fondent sur la consommation, les gens ont tendance y consommer moins d'eau. En ytablissant 
un lien direct entre le paiement versy et le service recu, on s'assure que I'utilisateur final prendra de 
meilleures dycisions yconomiques. II est plus facile d'ytablir ce lien lorsque les biens sont fournis par 
le secteur privy parce que ce dernier pratique un prix explicite pour le service. Dans le cas des biens 
fournis par le gouvernement, le consommateur paie un cout cachy. A moins qu'on ne pratique des 
droits d'utilisation, il n'y a pas de lien direct entre le prix payy et la valeur recue. Le gouvernement 
pourrait facturer directement les utilisateurs pour un certain nombre de services, mais les 
consommateurs semblent mieux accepter les droits d'utilisation imposys par le secteur privy.

Les droits d'amynagement sont un exemple d'avantages qui sont directement liys aux couts. Certaines 
ytudes indiquent que ces droits, qui sont en grande partie transmis aux acheteurs de maisons neuves, 
sont raisonnables puisque, en fait, la croissance s'autofinance. Les frais apparaissent dans le prix de 
la maison, ce qui semble raisonnable puisque c'est I'acheteur de la maison neuve qui bynyficie de 
I'utilisation des infrastructures. Le nouveau propriytaire paie aussi une certaine somme pour les 
services. Les rysidents existants ne sont pas considyrys comme responsables des couts liys aux 
nouveaux amynagements. Toutefois, les acheteurs de maisons neuves paient aussi des impots fonciers 
dont une partie sert a rembourser la dette encourue pour des projets d'infrastructure anterieurs. Dans 
certaines municipalitys, les acheteurs de maisons neuves paient aussi un impot sur la fortune pour les
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expenses futures. Bien qu'il soit Equitable de s'attendre 3 ce que la croissance s'autofinance, il n'est 
pas juste de s'attendre d ce qu'elle pale aussi la croissance pass6e et future. En payant des frais 
d'am^nagement, des impdts fonciers et des droits d'utilisation, il arrive que les nouveaux propri^taires- 
occupants paient beaucoup plus que leur juste part.

Dans certains cas, les gouvernements ne veulent pas relier les avantages aux couts. Ils peuvent avoir 
d'autres objectifs, comme offrir des services qui comprennent une forme quelconque de redistribution. 
En fait, la production publique peut servir de moyen d'etablir une distinction entre utilisateurs 
6ventuels. Lorsque le secteur priv6 entre en jeu et prend ces services en main, il supprime la 
composante de redistribution et pourrait avoir 3 augmenter les couts dans d'autres secteurs.

Le gouvernement devrait-il verser des subventions aux gens par I'interm^diaire des services qu'il offre? 
S'il n'y a pas de droit d'utilisation de I'eau, par exemple, alors en fin de compte, le gouvernement 
subventionne I'utilisation de I'eau. Certains pourraient faire valoir qu'^tant donn6 que I'eau est un 
besoin fondamental, les soutiens de famille 3 faible revenu ne devraient pas avoir a la payer. Mais ce 
sont surtout les soutiens de famille 3 revenu 6lev6 qui b^neficient des subventions 2i la consommation 
d’eau car ils ont plus de voitures 3 laver, de toilettes a chasse d'eau, de pelouses a arroser et de 
grandes piscines 3 remplir. En fait, le gouvernement subventionne le mauvais groupe de citoyens.

Enfin, que ce soit le secteur priv6 ou le secteur public qui emprunte, est-ce que cela a une importance? 
Si Ton consulte les Etudes qui ont 6t6 r^alisees, il semble que les partenariats publics-prives n'amenent 
pas toujours des Economies ou une intensification de la concurrence. En Iib6rant les municipalit^s de 
la n6cessit6 d'emprunter de I'argent, toutefois, ils facilitent I'am^nagement. Mais est-ce que cela est 
efficient? Dans la plupart des cas, il en coute probablement moins cher aux municipalites d'emprunter 
I'argent (beaucoup d'entre elles sont encore bien en deca de leurs limites d'endettement). Ainsi, du 
point de vue de I'efficience, le transfert de ('obligation d'emprunter n'est pas en soi une bonne raison 
de cr6er un partenariat public-priv6.

Les partenariats publics-prives ne sont pas une panac6e. Pourtant, ils peuvent etre utiles dans certaines 
conditions pour intensifier la concurrence, economiser de I'argent, offrir de meilleurs services et donner 
plus de choix aux consommateurs. Avec un peu de travail, de cooperation et de concurrence, toutefois, 
le secteur public pourrait fonctionner avec une efficience et une rentabilite plus grandes.
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Discussion

hris Gates, de REIC Consulting, demande & Enid Slack comment att§nuer les preoccupations 
du public cpncernant les droits d'utilisation de divers systemes d'infrastructure, etant donne 
que beaucoup de consommateurs consid£rent les frais de ce genre comme une autre taxe 
municipale.

En reponse, Enid Slack convient que, bien qu'il soit souvent plus facile pour le secteur prive d'imposer 
des droits d'utilisation parce que le public s'y attend, les gens commencent £ se rendre compte que 
les gouvernements manquent d'argent. S'ils ne veulent pas que leurs impots continuent d'augmenter, 
ils devront accepter les droits d'utilisation. On appuie de plus en plus I'idee que les gens devraient 
payer ce qu'ils utilisent et que les contribuables ne devraient pas avoir a subventionner la 
consommation des autres. La mise en oeuvre progressive des droits d'utilisation sur une pSriode de 
cinq ans pourrait les rendre plus acceptables. Mme Slack fait aussi remarquer que les notes de t6l6phone 
ne sont pas consider§es comme une facture de taxe mais bien comme un service que les gens paient, 
et qu'il est temps que nous commencions 3 penser de la m§me facon pour I'eau, les eaux us6es et 
meme I'enlevement des ordures.

Colin Leech, de la Commission de transport r§gionale d'Ottawa-Carleton et qui represents ('Association 
canadienne du transport urbain, fait plusieurs commentaires concernant les transports en commun. Le 
transport urbain est un service «immateriel» et les gens y pensent rarement, sauf lorsqu'ils ont affaire 
3 1'infime partie visible du service (achat d'un nouvel autobus, construction de trottoirs, edification 
d'abris ou construction d'une station de transport urbain rapide). Mais les transports en commun ont 
certains aspects invisibles tres importants, dont un a trait e la conception de la collectivite. Les frais 
d'exploitation permanents sont de loin le principal cout de la prestation d'un service de transport 
urbain, mais beaucoup de municipalites accordant peu d'importance aux questions de conception.

A Ottawa-Carleton, les transports urbains sont pris en compte d&s les premieres Stapes de la 
conception et de I'amgnagement d'un ensemble immobilier. Lorsqu'un nouveau lotissement est planifig, 
il importe de tenir compte de questions comme la disposition du rgseau de routes collectrices afin qu'un 
service de transport urbain efficace et efficient puisse etre offert dans toute la collectivity £ long terme. 
Les rues des quartiers rgsidentiels doivent etre disposes de maniere S ce que les residents aient 
facilement accSs aux services de transport. Et en dernier recours, il faut am^nager des aliyes 
piytonniyres supplymentaires pour amener les gens aux r^seaux de transport en commun en ('absence 
de routes. L'orientation des immeubles commerciaux, des bretelles d'acces et des amynagements 
piytonniers, entre autres, est aussi importante. En fin de compte, on obtient un meilleur produit dont 
les frais d'exploitation sont moindres et qui encouragent I'achalandage.

Ken Whitwell, du IBI Group, convient avec M. Leech de I'importance de planifier les collectivitys et de 
dycider d'avance ou chaque composante sera situye. On peut ainsi planifier les transports et maximiser 
I'utilisation des transports en commun. La planification d'une collectivity en fonction du transport peut 
rendre les transports en commun plus autonomes sur le plan financier et moins coQteux. Dans la Ville 
de Scarborough, par exemple, on augmente la density de peuplement le long du trajet pryvu du 
prolongement du metro. II faut tenir compte en meme temps de ['utilisation des sols et du transport.
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En fin de compte, la municipality ryalisera des yconomies au niveau des couts des infrastructures 
routieres en tenant compte de ces facteurs au depart.

Don Tate, d'Environnement Canada, partage avec le groups certaines donn^es sur les tarifs d'eau. En 
moyenne, les consommateurs paient moins de 20 $ par mois pour I'eau, ce qui est bien infdrieur k ce 
qu'ils paient pour la tyiydistribution et bien d'autres services municipaux. Si ce tarif d'eau dtait doubly 
(et qu'on appliquait un suppiyment de 60 % pour les ygouts), nous aurions les moyens de financer la 
remise en ytat de la totality du ryseau d'infrastructures du Canada.

Enid Slack admet que c'est pares que le prix des services d'eau et d'ygouts n'a pas yty fixy 
correctement dans le passd que nous n'avons pas les moyens de remplacer nos infrastructures 
Vieillissantes aujourd'hui.

Robert Gumming, du River Oaks Group, remarque que lorsque le comptage est introduit dans une 
collectivity, il crye automatiquement des avantages dycoulant de la conservation. Le comptage produit 
une capacity exeydentaire qui est trys prycieuse et qui devrait §tre vendue aux promoteurs qui 
I'utiliseront. Ces recettes peuvent ensuite Stre retransmises aux gens qui craignent qu'une 
augmentation des tarifs yquivaut a une taxe suppiymentaire. II est done possible d'introduire le 
comptage d'eau sans indisposer le grand public.

En rdponse a une demande de prycision du moddrateur Ted Bryk, Don Tate dit que son ministers a 
examiny les frais d'immobilisations prevus de toutes les regions du pays afin d'arriver 3 ses chiffres. 
On estime que les infrastructures municipales souterraines dyj£ en place valent 110 milliards de dollars. 
Si I'on amortit cette somme sur 40 ans, le taux de remplacement moyen correspondant est de 2,5 % 
par an. On a doubly ce chiffre pour compenser le retard des travaux de remise en ytat. Ainsi, le cout 
de la remise en ytat de ces infrastructures a 6t6 estimy £ environ 5,5 milliards de dollars par an, ce qui 
peut etre payd en doublant les tarifs d'eau canadiens et en appliquant un suppiyment de 60 % pour 
les ygouts. L'objectif est de mettre sur pied un ryseau d'eau viable pour ['ensemble du pays. II y a des 
endroits dans ce pays ou les gens paient moins de 1 0 $ par mois pour I'eau. II n'est pas ytonnant que 
ce sont ces memes endroits qui se plaignent le plus du manque d'argent pour les infrastructures.

Hani Mokhtar, du Bureau de ['infrastructure du Conseil du Trysor du Canada, dit qu'un des facteurs qui 
nuit le plus & la compryhension du cout ryel des infrastructures est la comptability municipals. 
Beaucoup de personnes s'opposent a la tarification des services d'eau parce qu'elles croient qu'elles 
deVraient obtenir une baisse yquivalente de leurs impots municipaux. En ouvrant les livres au public 
et en lui montrant les sommes que les municipalitys dypensent pour les ryseaux d'eau, on pourrait 
peut-etre aider £ attynuer la rysistance du public.

Les logements d'Ottawa-Carleton sont dotys de compteurs d'eau et les rysidents paient un suppiyment 
pour les ygouts, mais beaucoup de consommateurs ne savent pas s'ils paient trop ou trop peu. Un 
simple systyme de grand livre pourrait illustrer efficacement les sommes que la municipality a 
dypensyes et les sommes qu'elle a percues. M. Mokhtar dit qu'en tant que rysident, il y a plusieurs 
questions auxquelles il aimerait qu'on ryponde. Est-ce qu'on subventionne d'autres services 
municipaux? Les taux qu'il paie sont-ils corrects? L'argent percu suffira-t-il y payer les couts de 
remplacement dans 25 ans, ou bien devra-t-il payer un ynorme suppiyment pour cout 
d'immobilisations? Bien que cette information puisse etre inscrite dans le budget gyndral (qui est
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accessible au public auxfins de consultation), le consommateur moyen n'y a pas facilement acces, de 
sorte que les gens hdsitent a accepter de nouvelles id§es.

Ken Whitwell rgpond en disant que certains ont fait valoir que les municipalitds devraient se comporter 
comme des entreprises commerciales et qu'elles devraient delimiter clairement leurs diff6rentes 
fonctions afin qu'il soit plus facile de comprendre les couts lids & chacune. II est impossible de 
comparer une fonction municipals a une entreprise privde d moins que les couts soient explicites.

Les municipalitds comme Ottawa-Carleton, qui sont essentiellement des corporations dans leur rfile en 
tdnt que fournisseurs d'infrastructures, devraient peut-etre dnumdrer tous leurs couts et toutes leurs 
ddpenses et recettes. Elies pourraient envoyer un relevd annuel aux contribuables afin que les 
utilisateurs finals puissent voir combien d'argent est percu pour un fonds d'amortissement. Cette 
commercialisation et cette compartimentalisation des activitds rendraient la situation globale beaucoup 
plus claire pour les consommateurs et les fournisseurs.

Ken MacLeod, du ministdre des affaires municipales de la Colombie-Britannique, comments la difficultd 
de distinguer entre les propositions de partenariat qui sont valables en soi et celles qui ne sont que des 
facons de contourner les rdgles ou processus. Les documents comme celui qu'a prdsentds Ken 
Whitwell sont utiles pour illustrer la situation, mais ils n'dtablissent pas de cadre pour guider les 
municipalitds dans leurs ddcisions. Les municipalitds ont besoin d'un outil qui les aidera d rdpondre a 
quelques-unes des questions thdoriques elds en matidre de finances publiques soulevdes par Enid Slack, 
ainsi qu'une liste de controle qui leur permettra de ddterminer quelle ddcision convient dans des 
conditions donndes.

A titre d'exemple, M. MacLeod mentionne le fait que les municipalitds veulent non seulement dtablir 
des partenariats, mais aussi demeurer admissibles aux subventions pour les infrastructures. Dans les 
pires cas, la subvention est encore offerte (parce qu'elle s'applique d I'installation et existe 
inddpendamment de la structure de gestion) et augments par I'intermddiaire du rdgime fdddral d'impQt 
sur le revenu d un point tel qu'elle devient un bdndfice visible du promoteur.

M. MacLeod se fait I'dcho de Mme Slack en disant d I'auditoire que si le but des partenariats publics- 
privds est de rdaliser des dconomies d'dchelle, les solutions de rechange que sont la prestation 
intermunicipale ou rdgionale de services sont, du moins en Colombie-Britannique, aussi valables sinon 
syperieures sur le plan conceptuel.

M. Whitwell reconnaTt qu'il faut continuer d'examiner les principes du financement et certaines 
questions comme les subventions, les indemnitds, les paiements de TPS et les impdts fonciers. Bien 
que ces questions soient relativement simples lorsque la participation du secteur public et du secteur 
privd est clairement ddfinie, il n'en est plus de meme lorsque les partenariats entrent en jeu. Ces 
employds font-ils le meme travail? Sont-ils encore protdgds par le m§me rdgime de retraite? Faut-il 
verser la mdme TPS? Et qu'arrive-t-il lorsque la subvention se trouve dans les livres du secteur privd 
et que le public commence d se plaindre?

M. Whitwell parle aussi du nombre de subventions que diverses municipalitds recoivent et de la facon 
dont elles les obtiennent. Les municipalitds hdsitent d dtablir des partenariats novateurs parce qu'elles 
craignent de perdre leurs subventions. Elles aimeraient participer a des solutions de rechange, mais les
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subventions de niveaux plus 6lev6s sont toujours li§es a des conditions qui ne sont pas forcSment 
compatibles avec les id6es des divers partenaires.

E'nid Slack fait remarquer qu'il est tr£s difficile de determiner avec exactitude ce qu'on peut considerer 
comme un vrai partenariat public-prive. Pour determiner les avantages et les inconvenients des 
differents accords, il faut comprendre la topologie des differents types. Jusqu'e ce que nous 
comprenions reellement ce qu'est un partenariat public-prive, nous ne pouvons commencer £ nous 
pencher sur des questions comme «qu'est-ce qui arrivera au personnel municipal ou £ la prestation des 
sefvices». Les questions et les resultats varieront selon le type de partenariat.

Robert Gumming ajoute qu'il est n6cessaire de maintenir les subventions, mais que les objectifs 
provinciaux pourraient etre 6largis pour faciliter la conformite.

Roger Mareschal pose plusieurs questions aux pan6listes. II demande ci Enid Slack si le transfert de la 
responsabilitd en mature d'emprunt n'Stait pas un changement positif, §tant donn6 que les couts 
initiaux sont pay6s en fin de compte par le consommateur et non pas par I'ensemble de la collectivity 
dans un regime s'appuyant sur le principe de I'utilisateur-payeur, et que cela libSre la capacity 
d'emprunt d'une municipality. II demande a Ken Whitwell pourquoi les coentreprises ne sont pas 
qonsidyryes comme un partenariat public-privy. Connus sous le nom de «rygies» en Europe, ces 
organismes parapublics gyrent le gaz naturel, I'eau et d'autres services publics de facon autonome sur 
une base commerciale. Ces organismes fonctionnent dans un milieu plus commercial, ce qui satisferait 
le public qui veut plus d'information et moins d'intervention gouvernementale.

Enid Slack rdpond que le deplacement de la responsability en matiere d'emprunt et le transfert des 
couts aux promoteurs et, par extension, aux nouveaux propriytaires-occupants n'ytait qu'une autre 
fagon de faire en sorte que la croissance nouvelle s'autofinance. Comme les municipalites peuvent 
gynyralement emprunter 3 un cout moindre que les promoteurs, et certainement y moindres frais que 
les acheteurs de maisons neuves, on augmente le prix du logement en obligeant les promoteurs S 
emprunter. Comme la maison est plus couteuse, le consommateur doit abandonner I'idye de I'acheter 
ou obtenir un emprunt hypothycaire plus yievy. Ce n'est tout simplement pas la facon la plus efficiente 
d'emprunter des fonds. Toutefois, les nouveaux propriytaires-occupants devraient payer une partie des 
services qu'ils recoivent. En fin de compte, c'est un compromis.

Dans sa ryponse, Ken Whitwell fait remarquer I'ynorme complexity et variyty des modeles de 
partenariats et reconnaTt que la coentreprise pouvait certainement etre ajoutee a la liste. En ce qui a 
trait au transfert des dypenses de I'ensemble des contribuables aux acheteurs de maisons neuves, 
I'ytape suivante consisterait a remettre en cause le role lygitime du gouvernement. Si les installations 
sont exploityes selon le principe de I'utilisateur-payeur, alors le gouvernement n'est pas du tout obligy 
de les fournir. Tout ce qu'il a y faire, c'est de s'assurer qu'ils sont offerts et de ryglementer la facon 
dont ils le sont. On pourrait privatiser les services d'infrastructure. Alors est-ce qu'il reste une fonction 
pour les gouvernements au niveau local? Peut-etre devraient-ils cryer un plan des infrastructures qu'ils 
pourraient sous-traiter au secteur privy? Peut-on tout privatiser? Peut-on exploiter tous les services 
selon le principe de I'utilisateur-payeur? Et qu'en est-il des personnes qui n'ont pas les moyens de payer 
et de la question de la subvention directe par I'examen des moyens d'existence? L'idye est ryalisable, 
mais elle dyfie les principes de I'universality. Si un systeme rigoureux de financement par I'usager et 
de subvention directe ytait mis en oeuvre, est-ce qu'il resterait un role pour le gouvernement?
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Un participant indique que le gouvernement aurait encore un role Iggislatif et judiciaire S jouer, mais 
il est d'accord que les gouvernements ne sont pas obliges de participer S ('exploitation et qu'ils peuvent 
se contenter d'imposer l'universalit§.

Un autre participant pretend que cela n'est pas forc6ment le cas. II fait remarquer que dans le cas du 
CRTC et du service tSISphonique, les taux sont fix6s en fonction du type de service requis et ces taux 
sont fix6s par la loi. Toutefois, rien dans la loi ne protege la personne qui a besoin d'un telephone mais 
qui n'a pas les moyens d'en avoir un. II faut 6tablir un type quelconque de syst§me de subvention qui 
am6ne I'examen des moyens financiers et la fin de l'universalit6. Mais dans le cas du principe de 
I'utilisateur-payeur, tout est connu. II n'y a pas de subvention cach6e. Tout le monde sait ce que tout 
coute. Les entreprises privies s'occupent de toutes les activit^s et le gouvernement se contente 
d'§tablir les regies et de servir d'arbitre pour s'assurer que les choses se deroulent convenablement.

A litre de precision, Enid Slack indique que les administrations locales offrent trois types de biens. Les 
biens priv6s, dont le prix peut §tre 6tabli en fonction de la demande sur le march6, peuvent et doivent 
§tre assujettis 3 des droits d'utilisation. Les biens redistribuSs, comme ['Education et ['assistance 
sociale, devraient en fin de compte §tre une responsabilitS provinciale. Pour ce qui est des biens entre 
ces deux groupes, soit les pares, les routes et d'autres biens qui procurent des avantages «collectifs», 
ce ne sont pas des biens priv^s comme I'eau et les §gouts et ce ne sont pas des biens redistribu6s. 
M§me si I'on appliquait un systSme de financement par I'utilisateur, le gouvernement aurait n6anmoins 
& assumer la responsabilit6 pour ce groupe de biens, qui pourrait peut-etre etre finance grace aux 
impots fonciers.

Selon Mme Slack, il importe de ne pas confondre la production par les administrations locales et la 
fourniture par elles. La fourniture est une fonction qui .decoule de la responsabilit6 : il incombe & 
I'administration locale de s'assurer que certains services sont fournis. Par contre, la production est 
davantage Ii6e a la pratique, c'est-S-dire 2 la construction et 3 ['exploitation meme des routes et des 
usines de traitement des eaux us6es. Les administrations locales peuvent fournir un service sans le 
produire elles-memes, m§me dans le cadre d'accords de partenariats publics-priv6s.

Hok-Lin Leung, de ['university Queen's, questionne le panel sur les contrats de construction- 
exploitation-cession et la difficulty d'obtenir un financement initial, ce qui est la principale raison pour 
laquelle les municipalitys concluent des accords de partenariats publics-privys de ce genre. Le secteur 
privy contribue les fonds et ryalise des bynyfices pendant les premieres annyes d'exploitation, mais la 
cession yventuelle au secteur public est critique. On s'entend gynyralement pour dire que le public 
devrait yventuellement §tre propriytaire de ses propres installations et les exploiter.

M. Leung compare la situation y un manage de convenance. Les partenaires signent un contrat de 
manage qui stipule que la syparation aura lieu aprfes vingt ans et que e'est le partenaire public qui aura 
la garde des enfants. Pendant les vingt premiyres annyes, le partenaire public attend et regarde venir 
les yvynements. II n'a aucune idye du type ou de la quality des enfants qu'il produira, et cela peut 
poser un probleme : le public est inconstant. Dans certains cas, le public a tres hate d'obtenir la garde 
des enfants et dans d'autres, e'est le partenaire privy qui a tres hate de les remettre entre les mains 
du partenaire public. Lorsque le partenaire public signe le contrat de mariage, il le fait pour I'argent. 
Mais apres vingt ans, les choses peuvent avoir beaucoup changy. Le partenaire public a-t-il les moyens 
de garder les enfants? Peut-il en prendre soin?
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M. Leung est curieux de savoir si le panel croit qu'il y aurait lieu d'6tablir certaines conditions dans 
lesquelles les modalites ou le d§lai de la cession pourraient etre reexamines. Le modele de construction- 
exploitation-cession prevoit un degre de protection considerable. Bien que le promoteur espere faire 
rapidement des profits pendant, mettons, les douze premieres annees (les huit dernieres annees du 
contrat ne produisant que des sommes modestes quoique agreables e recevoir), il a ndanmoins vingt 
annees completes pour recuperer au moins une partie de son argent. Mais il est tres difficile de prevoir 
I'avenir, surtout lorsque la situation change sur le marchd, et I'eiement de risque est toujours present 
pour les deux partenaires.

Le moderateur Ted Bryk remarque que I'industrie de la promotion immobiliere semble pr§te e prendre 
des risques en se fondant sur les perspectives de croissance, et que l'«assurance-croissance» n'existe 
tout simplement pas.

En reponse e M. Leung, Ken Whitwell est d'accord que les incertitudes inherentes 3 un partenariat de 
construction-exploitation-cession, sans compter sa dur6e, obligent le promoteur 3 y int^grer une marge 
b§ndficiaire considerable pour compenser les risques futurs. L'exemple le plus instructif, dit 
M. Whitwell, est I'autoroute 407 qui devait initialement etre construite dans le cadre d'un contrat de 
ce genre. Au debut, le promoteur devait trouver I'argent initial, construire la route et I'exploiter pendant 
un certain nombre d'annees. II allait percevoir un peage pour recuperer le cout de la route. Mais le 
promoteur craignait qu'e mesure que I'engorgement des autres routes possibles augmenterait, ce qui 
obligerait les gens e prendre la 407, le gouvernement subirait des pressions croissantes en vue de 
I'ameiioration de ces autres routes pour attdnuer le probleme. II va sans dire que cela aurait supprime 
le march§ pour I'autoroute 407. Pour compenser ce risque, le promoteur a du inclure dans le contrat 
des profits suffisants pour compenser toutes sortes de facteurs inconnus, § un point tel que la taille 
de la marge b6n6ficiaire a rendu le projet inacceptable pour la province. En fin de compte, le travail a 
6td divisd en deux diff^rents contrats : le premier contrat concerne la construction de I'autoroute par 
le secteur priv6 pour un prix fixe (le gouvernement paiera lui-meme la construction); et le deuxifeme 
porte strictement sur I'exploitation de I'autoroute pendant une p^riode precise. En recourant a plusieurs 
petits contrats plutdt qu'S un seul gros contrat, on r6partit le risque et diminue les couts.

Enid Slack ajoute que plusieurs 6tudes sur les partenariats de construction-exploitation-cession et les 
risques qu'ils repr^sentent pour le secteur priv6 ont 6t6 r6alis6es. Le risque le plus important, c'est que 
le gouvernement change les regies et rfeglements en cours de route. Le promoteur est conscient de 
cette possibility et pr^voit une marge de security suffisante dans sa proposition initiale, ce qui en fait 
un projet plus couteux.

M. Leung indique que les installations de ce genre sont explores comme des concessions qu'il sera 
possible d'acheter y un moment donny dans I'avenir.

M. Whitwell est d'accord et remarque qu'il ne sait pas tres bien pourquoi il faut que la municipality 
acquiert ('installation aprys vingt-cinq ans. En fin de compte, ce n'est qu'un outil de vente pour les 
hommes politiques. Ils peuvent dire au public que le secteur privy construira et exploitera I'installation 
pendant vingt-cinq ans puis qu'il lui remettra pour rien. Les gouvernements aiment que les gens croient 
qu'ils obtiennent quelque chose gratuitement. Bien sur, ils obtiendront quelque chose, mais pas 
gratuitement. L'installation aura vingt-cinq ans et sera fin prSte a subir des ^novations importantes. 
Le secteur privy a ryalisy ses benyfices et quitte la scyne, dans bien des cas en laissant le 
gouvernement aux prises avec un produit mydiocre. Quel est I'avantage? Une fagon de ryduire les
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risques consists a diviser le contrat en plusieurs parties de plus courte durde. Les parties int6ressdes 
soumissionnent les travaux en 6tant pleinement conscientes de la situation.

Anne Beaumont, du ministers du Logement de I'Ontario, s'inquiete du fait que tous les propos 
concernant les partenariats publics-priv6s soient axds sur le systems de «chantage» traditionnel, m§me 
si une nouvelle esp§ce de partenariat commence S apparaTtre. Ces partenariats se fondent sur des 
relations d'affaires et sont cr£6s volontairement. Pour que ce type d'entente fonctionne, il faut 
rSexaminer quelques-unes des vieilles regies, notamment celles qui ont vu le jour pendant les derniSres 
d^cennies de prospdritd. Mme Beaumont s'inquiete particulterement de la production d'dcoles et de 
pares, & laquelle M. Ken Whitwell a fait allusion dans plusieurs exemples. Bile demands au panel s'il 
y a eu un nouvel examen syst^matique quelconque des infrastructures lides au logement, notamment 
la taille et I'envergure des sites d'dcoles et des pares, qui finissent par couter cher aux propridtaires- 
occupants.

M. Whitwell rdpond qu'il ne connaTt aucune dtude a ce sujet. Une grande partie de notre examen des 
normes d'amdnagement de rechange a dtd axde sur des questions comme les emprises routieres, alors 
que les questions plus importantes, comme la taille des dcoles, n'ont recu a peu pres aucune attention. 
Toutefois, M. Whitwell participe d une dtude pour la Rdgion du Grand Toronto ou le nombre des dcoles 
a augmentd, mais ou leur taille a diminud pour accueillir moins d'dtudiants suivant des cours plus 
spdcialisds. Cependant, les cours d'dcoles sont plus grandes parce qu'elles doivent comprendre une 
voie de sortie pour les autobus et un terrain de stationnement suffisamment grand pour accommoder 
non seulement les vdhicules des professeurs mais aussi ceux des dtudiants.

On remarque une tendance semblable dans le cas des pares. Nos normes sont plus dlevdes et nous 
exigeons maintenant certains dldments comme des bassins de rdtention des eaux d'orage qui, il va sans 
dire, ne peuvent pas §tre situds dans un pare mais doivent etre amdnagds sur un terrain sdpard. En 
plus, les nouvelles politiques de la Loi sur I'arngnagement du territoire stipulent que les terres d bois 
et les fossds de drainage, qui sont maintenant considdrds comme des cours d'eau si I'on y trouve de 
I'eau pendant au moins une semaine par an, doivent etre protdgds. Comme il faut eloigner les 
amdnagements de ces zones, le nombre de terrains rdservds aux agents publics augments 
continuellement. Cela a pour effet non seulement d'accrottre le cout de I'amdnagement, mais contribue 
aussi d I'dtalement et d un mode d'amdnagement plus dense.

Robert Gumming indique que les conseils scolaires de la rdgion de Peel ont produit une dtude dans 
laquelle on examinait la modification possible de la conception des dcoles ainsi que I'intdgration de ces 
changements dans des initiatives publiques-privdes d'amdnagement foncier. Les promoteurs semblent 
dtre intdressds d intervenir dans les questions touchant les conseils scolaires et il y a plusieurs 
mdcanismes lids d ('utilisation des sols et aux normes qui seront avantageux. Le probldme, selon 
M. Gumming, e'est qu'il n'y a pas vraiment d'argent d faire actuellement dans I'industrie de la 
promotion immobilidre et que la participation aux initiatives de ce genre met le promoteur privd dans 
une situation perdante. A moins qu'il y ait une forme quelconque d'dchange physique qui permettra 
aux promoteurs de produire des fonds et de compenser les couts engagds dans le cadre d'initiatives 
avec les conseils scolaires, ces partenariats ne deviendront jamais rdalitd.

Au sujet du City Centre de Scarborough et de sa position au milieu d'une grande zone industrielle, 
Kennedy Self fait remarquer que les conseils scolaires hdsitent d relacher certaines exigences qui 
feraient des amdnagements non conventionnels une option plus viable.

82 Le financement des infrastructures municipales



INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET HABITATION

En ce qui concerne I'idSe que le relachement des normes ne mene pas forc^ment a des niveaux de 
service rgduits, Guy F6lio (Conseil national de recherches du Canada) demande aux membres du panel 
s'il existe une definition de «niveau de service*. II donne a entendre qu'il y a fondamentalement deux 
niveaux de service : acceptable et abordable.

M. Curnming repond que pendant les negociations sur les amenagements «nouveau genre* avec deux 
municipalites, I'idee qu'une diminution des normes ne correspondait pas necessairement e une 
reduction du service etait implicite. On considerait plutfit la modification des normes comme une 
amelioration. Par exemple, nous pouvons changer nos normes pour nous permettre d'integrer de la 
technologie moderne qui non seulement maintiendra notre infrastructure, mais aussi nous donnera une 
certaine souplesse dans notre facon de la planifier. L'exemple le plus simple est I'espacement des 
regards de visite ou «trous d'homme*. Dans le passe, on amenageait un regard tous les cent metres 
sur le trajet direct pour assurer I'entretien efficace des canalisations, mais aujourd'hui, la technologie 
nous permet de les amenager e tous les 150 metres, ou de les eiiminer totalement lorsqu'on utilise le 
cintrage radial. Ce relachement des normes a un effet tres positif sur les budgets municipaux, et 
pourtant, il n'entraTne pas de diminution du niveau de service.

A titre de precision, M. F§Iio indique qu'il ne s'agit pas d'un relachement des normes, §tant donng que 
nos normes actuelles representent les criteres de rendement minimum, mais plutot d'une mise a jour 
des normes.

Ken Whitwell donne l'exemple des emprises routines. A I'origine, elles 6taient destinies 3 permettre 
tous les elargissements possibles des routes (dont la plupart ne se sont jamais produits) et le 
fonctionnement des services publics ind§pendamment les uns des autres. Comme ces deux situations 
ne pr^sentent aucun avantage public direct, il est difficile de justifier I'espace suppl6mentaire. Dans 
ce cas, I'abaissement des normes n'aurait pas d'impact n§gatif sur le niveau de service; il ne ferait que 
rSduire ISgerement la souplesse 3 l'6gard de l'6largissement des routes et n^cessiter un peu plus de 
coordination entre les services publics.

Les cours d'§cole sont un autre bon exemple. En pr^voyant sept acres plutot que huit pour les cours 
d'ecole, il est vrai que nous soutirons un acre d'espace de jeu aux enfants. Toutefois, les enfants sont 
tout aussi heureux de pouvoir jouer sur deux acres de terrain, et en leur en donnant huit, nous 
n'augmentons pas leur quality de jeu. En abaissant les normes liees a la taille des terrains de jeu, ou 
en 6liminant I'exigence relative & I'amenagement de cours d'ecole lorsqu'il y a des pares publics & 
proximity, on ne r6duit pas le plaisir d'un enfant.

Pour donner suite aux commentaires de M. Gumming, Tom Field (CH2M Hill Engineering) ajoute que 
nous utilisons encore les memes exigences en mature d'espacement des regards de visite qu'il y a plus 
d'un siecle, m§me si nous disposons maintenant d'un 6quipement qui les rend redondants pour de 
nombreuses operations de nettoyage. Malheureusement, nous n'adoptons pas les innovations 
rapidement dans le domaine des infrastructures, meme si elles nous permettent de maintenir notre 
niveau de service tout en investissant moins d'argent.

M. Field demande a Ken Whitwell d'expliquer comment les obstacles politiques et autres ont 6te 
surmontes pour rendre possible I'accord de partenariat sur ['adduction d'eau et la collects des eaux 
us6es entre Hamilton-Wentworth et Philip Industries.
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En r6ponse, M. Whitwell fait remarquer qu'en plus des facteurs importants qu'6taient les competences 
internes, les capitaux prives disponibles et une amitie de longue date entre les deux parties, le 
partenariat permettait £ la municipalite de poursuivre sa vision de chef de file en mature 
d'environnement et d'atteindre ses buts economiques. En permettant £ Philip Industries, qui allait 
amenager son siege social dans la region, employer une main-d'oeuvre locale et faire de la recherche 
dans la municipality, d'exploiter les r6seaux d'adduction d'eau et de collecte des eaux usees e un cout 
infyrieur, la municipality obtenait les meilleurs avantages possibles £ tous les points de vue : elle 
fournissait des infrastructures et des emplois, se procurait des investissements en recherche et se 
donnait une ryputation mondiale en tant que centre d'excellence environnementale. Par ailleurs, elle 
garantissait £ la main-d'oeuvre a peu pres le mSme ensemble d'avantages sociaux ainsi que des 
occasions de participer aux benyfices, d'enseigner et de voyager a I'ytranger. II n'y avait pas de coty 
nygatif au niveau des rygimes de retraite, de I'argent et de la sycurity et il y avait dyfinitivement un 
cbty positif en ce qui concerne la dynamique d'emploi.
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La diffusion de I'information
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Moderateur
Serge Pourreaux, Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines

Conferencier
Christopher Gates, REIC Ltd.
Sujet : Une Evaluation des besoins d'information sur les infrastructures municipaies
(Document d'information : Evaluation des besoins d'information sur les infrastructures municipaies!

|||||||||f I existe de nombreuses histoires encourageantes de r^ussite, que nous parlions de 
■ revaluation de I'etat actuel de nos infrastructures, de I'examen de nouveaux modes

i | d'amenagement ou de I'etude de methodes novatrices de financement des infrastructures.
Malheureusement, personne ne semble les connaitre. D'une facon ou d'une autre, notre 

systfeme de diffusion d'information nous fait faux bond. Le fait que I'information disponible ne 
parvienne pas aux praticiens canadiens est une indication claire de la necessity de trouver une meilleure 
fapon de faciliter la diffusion d'information.

Toutefois, avant de pouvoir regler le probleme, nous devons le definir. Une composante du probleme 
lie au transfert d'information, c'est que I'information dont les praticiens municipaux ont besoin n'est 
pas toujours disponible ou accessible. En outre, le temps que des professionnels occupes peuvent 
consacrer e la recherche d'information est limite. Ces personnes ont tendance a accumuler 
I'information, souvent sous forme de magazines, de revues specialisees et de publications techniques, 
plutot que de la chercher. Ensuite, lorsque vient le temps de r^ellement trouver quelque chose, il leur 
est presque impossible de le faire. En plus, le domaine des infrastructures est tr6s vaste; les questions 
sont encore plus diversifies que les besoins et les intervenants en cause. Les praticiens sont 
conservateurs, d juste titre. Ms r6sistent aux changements et abordent prudemment I'innovation, 
notamment dans les cas ou il n'y a pas de normes ou de codes nationaux ou provinciaux pour servir 
de filet de security.

C'est dans ce contexte que la SCHL a command^ £ REIC Ltd. une 6tude sur la diffusion d'information 
au Canada.

Pour litude, on a d6fini les infrastructures de facon gdn6rale, de sorte que I'expression englobait les 
6quipements lindaires, les conduites d'eau, les 6gouts, les routes, les installations de traitement, les 
usines de traitement des eaux et des eaux us6es et divers 6quipements communautaires comme les 
pares, les patinoires, les bibliothiques et d'autres edifices publics municipaux. On a d'abord 
communique par telephone avec un employe technique et un employe non technique de cinquante 
municipalites de toutes les regions du pays et on leur a ensuite envoye un questionnaire de huit pages. 
Sur les cent personnes jointes, 51 ont rempli le questionnaire.
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Parmi les r§pondants, 80 % 6taient des employes techniques. Les employes non techniques joints, soit 
les directeurs g6n6raux et les commissaires des finances, ont pr6sum6 que le questionnaire 6tait trop 
technique et ont confi6 la tache de le remplir § un subordonnd technique. Ainsi, les rdsultats de 
I'enquSte affichent un biais en faveur du cot6 technique du groupe des r6pondants. Parmi les 39 
municipalit^s qui ont r6pondu & I'enquete (un taux de participation de 78 %), dix avaient des 
populations de moins de 50 000 personnes, huit comptaient de 50 000 a 100 000 habitants et 21, 
au moins 100 000 habitants.

L'enquete visait 3 recueillir de ('information sur cinq 6l6ments cles :
• les types d'information que les personnes utilisent actuellement;
• les sources auxquelles elles se fient pour obtenir leur information;
• les lacunes actuelles en mature d'information;
• la qualitd de I'information, et
• I'accessibilitd de I'information.

Par ordre d'importance, les types d'information dont on a le plus souvent besoin ont trait & 
l'6tablissement des couts, & ('exploitation et 3 I'entretien, aux options techniques, 3 la planification et 
conception et a la gestion de la demande. (Fait int§ressant, il y a deux ans, la gestion de la demande 
n'aurait pas figurd parmi les dix premiers domaines d'int§r§t. Aujourd'hui, toutefois, les municipalitds 
s'intdressent beaucoup plus aux avantages de la gestion de la demande dans Sexploitation et I'entretien 
des infrastructures.) Quant 3 la demande d'information, on a besoin de donndes de meilleure qualitd 
dans les domaines des options technologiques, des questions d'6tablissement de coOts et d'exploitation 
et d'entretien. Enfin, quant aux lacunes actuelles au niveau de I'information, c'est dans le domaine de 
Iq gestion de la demande que le manque de donndes est le plus considerable.

En reponse 3 la question sur les sources de donndes, les rdpondants ont dit obtenir leur information 
de nombreuses sources, y compris les revues professionnelles, les conferences, les collegues 
municipaux (en effet, ce que les autres font influe enormement sur Faction municipale), les consultants, 
les codes et les normes. Quant a la qualite de I'information, ce sont les revues et les conferences qui 
ont obtenu la cote la plus eievee, suivies des autres municipalites et des revues professionnelles.

Nous avons analyse les quatre premieres sources d'information en fonction des facteurs qui en limitent 
I'accessibilite. L'accessibilite a I'information contenue dans les revues etait limitee par le temps 
disponible pour la chercher : plus la pile de revues est haute, plus il faut du temps pour en extraire de 
I'information. Le cout limitait I'accessibilite aux conferences et aux experts-conseils, alors que le fait 
de ne pas savoir ou s'adresser pour de I'information et de ne pas connaTtre les responsables des 
differents services nuisait a I'acces a I'information sur d'autres municipalites.

Bien que les grandes municipalites recherchent a peu prds les memes types d'information que les 
petites, ces derni6res s'interessaient beaucoup moins a I'information sur la gestion de la demande. En 
outre, les petites municipalites semblent dependre beaucoup moins des experts-conseils et beaucoup 
plus des codes et normes, des bibliotheques et des reseaux informatiques que les grandes 
municipalites.

Selon nos recherches, la rdussite future d'une diffusion complete de I'information sur les infrastructures 
municipales est axde sur cinq methodes de transmission cies :
• les codes et normes;
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• I'Sducation et la formation;
• les publications;
• les centres d'Schange d'information, et
• les rdseaux et bases de donndes informatiques.

Le Canada est depuis longtemps reconnu comme 6tant un chef de file mondial dans le domaine de 
l'6|aboration de codes et de normes comme points de rdf^rence pour I'atteinte de normes de rendement 
minimales. Le gouvernement f6d6ral et d'autres agences et organismes nationaux et provinciaux jouent 
un role important dans la mise au point de ces normes (le Code national du batiment, par exemple) et 
S'efforcent de plus en plus d'Slaborer des directives qui vont au-dela des normes minimales et 
concernent les «meilleures pratiques®. A titre d'exemples, mentionnons les directives relatives aux 
normes d'amdnagement de rechange, a la gestion des eaux d'orage et au soutien des transports en 
commun produites par le gouvernement de ['Ontario et les normes nationales portant sur la 
construction R2000, les maisons performantes et les maisons saines. En allant au-dela de ce qui est 
exigd, ces normes aident 3 synthdtiser et a codifier les nouveaut^s technologiques et les innovations 
et les font connaTtre & un auditoire plus large. C'est une premiere dtape importante pour changer la 
facon dont nous faisons les choses.

Les codes et normes sont accessibles aux utilisateurs detoutes les localitds, et parce que I'information 
est synthdtisde en un seul document autonome, leur cout est relativement bas pour I'utilisateur final. 
Toutefois, ils comportent certains inconvenients. Ils exigent un investissement initial considerable et 
doiveqt etre mis a jour reguliferement pour tenir compte de revolution de la technologie et des 
pratiques. En outre, des couts et des efforts considerables sont necessaires pour livrer le document aux 
utilisateurs et leur faire connaTtre.

Les programmes d'education et de formation peuvent avoir une portee locale ou nationale et peuvent 
etre offerts par un organisme de recherche, une association professionnelle, une universite ou un 
college communautaire. Ils peuvent etre dlabords pour remedier e des problemes precis qui se 
presentent sur le terrain ou peuvent servir e appuyer ['application plus large des directives sur les 
meilleures pratiques.

Ces programmes offrent plusieurs avantages. Dans bien des cas, les praticiens peuvent ameiiorer leurs 
titres au moyen d'une accreditation professionnelle. En, plus, I'information est transmise de personne 
£ personne et le participant peut avoir la possibilite d'appliquer I'information recue dans un cadre 
interactif. Toutefois, le cout peut s'averer un obstacle. En plus, I'organisme de parrainage doit identifier 
soigneusement I'auditoire vise, puis concevoir le programme en fonction des besoins de formation des 
participants. II doit done entretenir une excellente relation avec les associations professionnelles 
appropriees et consacrer des frais considerables au developpement.

Les publications (journaux, bulletins officiels ou non et depliants) constituent le mode traditionnel de 
transfert d'information pour les professionnels de I'infrastructure, et pour un grand nombre d'entre eux, 
la quantite d'information de ce genre est renversante. Par exemple, il existe actuellement plus de vingt 
publications en Amdrique du Nord qui portent de facon precise sur Leau et les eaux usees! Bien que 
le prix d'achat soit faible, le temps necessaire pour examiner les publications doit §tre consider comme 
un cout. La plupart des repondants avaient moins de trois heures par semaine e consacrer e I'examen 
des publications. Bien que les periodiques soient disponibles e peu pres partout et accessibles aux 
praticiens de toutes les localites, ils ne sont utiles comme source de documentation que si I'information
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qu'ils contiennent est r6cup6rable, c'est-a-dire si les publications sont catalogudes et rangbes 
convenablement. Comme cela exige un investissement considerable de temps et d'argent, cela se 
produit rarement. Les dditeurs de certaines publications ont rdgld ce probleme d'extraction en 
produisant un index annuel, soit sur papier ou sur disquette.

Fait plutdt surprenant, les centres d'information sont trds peu utilises, de 6 % & 10 % seulement des 
repondants a I'enquete les utilisant d'une manifere ou d'une autre. Comme les bibliotheques de 
reference, les centres d'information offrent des services de recherche et d'extraction d'information 
auxquels s'ajoutent souvent un service de diffusion de publications, la publication d'un bulletin et une 
ligne teidphonique d'appel sans frais. Les centres d'information ont ete parmi les premiers & 
informatiser leur information bibliographique et 3 fournir des imprimes de I'information demandbe. 
Beaucoup offrent maintenant I'accbs en direct b leurs bases de donnees ainsi que des babillards 
blectroniques et les conferences blectroniques favorisant I'interaction entre les utilisateurs.

Bien qu'il ne soit pas blevb, le cout d'adhbsion a un centre d'information peut constituer un obstacle 
pour certaines municipalitbs. Toutefois, I'obstacle rbel pourrait bien etre le cout de la liaison en direct, 
puisque les utilisateurs devront au moins avoir accbs a un ordinateur personnel, b un modem et a une 
imprimante. Du point de vue de I'organisme de parrainage, le cout de I'btablissement et de 
('exploitation d'un centre d'information est considerable (le budget annuel du National Small Flows 
Clearinghouse s'bleve b pres de 1,5 million de dollars).

Les rbseaux et bases de donnees informatiques sont aujourd'hui ce que le telephone etait au tournant 
du sibcle et, comme le telephone, leur popularite continuera de croitre. Avec I'avenement de la 
technologie des CD-ROM, les praticiens peuvent maintenant acheter un abonnement annuel a des 
services comme Waternet, un programme offert par ('American Water Works Association. Cette option 
entraTne des couts plus eievbs pour I'achat du materiel (un lecteur de disques compacts pour accbder 
e I'information), mais se traduit par des economies b long terme pour les utilisateurs puisqu'elle rbduit 
les frais d'acces et eiimine le teibchargement.

Comme certains centres d'information, les rbseaux informatiques offrent e leurs utilisateurs un service 
de babillard blectronique ou de conference blectronique permettant I'interaction directe quelle que soit 
la localite. L'etablissement de liens entre divers rbseaux et bases de donnees par I'intermbdiaire 
d'lnternet augmente encore les occasions de communication et d'echange d'information. L'accbs b 
Internet se fait au moyen de plusieurs services commerciaux au Canada, y compris CompuServe, et 
certains services sans but lucratif comme Web ou Freenet.

Gr§ce aux rbseaux informatiques et aux bases de donnees, les utilisateurs peuvent facilement accbder 
a I'information et, ce qui importe encore plus, entretenir un dialogue avec leurs pairs dans tout le pays 
et partout au monde. En introduisant un ou deux mots, les praticiens auront accbs b de I'information 
precise (par exemple, qui utilise un type particulier de revetement pour remettre les bgouts en etat dans 
les pergblisols ou les sols trbs acides). Toutefois, un rbseau informatisb de diffusion d'information 
posera vraisemblablement aux institutions un dbfi aussi grand que I'avait fait I'arrivee des ordinateurs 
personnels sur le lieu de travail il y a dix ou quinze ans. II faut un temps considerable pour acqubrir les 
competences et les connaissances nbcessaires pour utiliser ce nouveau medium, et cela constituera 
probablement un obstacle important, mais non pas insurmontable, a son utilisation rbpandue.
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II faudra examiner plusieurs autres questions cl6s et un forum comme celui-ci est id6al pour stimuler
les discussions et trouver des solutions :
• A quoi devrait ressembler un systfeme d'information pour des professionnels des infrastructures 

municipales?
• Qu'est-ce que les organismes nationaux peuvent faire pour s'assurer que I'information 

ndcessaire est mise 3 la disposition des concepteurs, des operateurs et des decideurs du 
domaine des infrastructures?

• Pourrait-on rdduire le temps n^cessaire & la lecture des articles de journaux au moyen d'un 
index imprimd ou informatis§ des articles?

• Des services de babillard et de conference eiectronique pourraient-ils constituer un moyen 
moins couteux de rester en rapport avec les collbgues?

• Pourrait-on ameiiorer I'accessibilite des centres d'information et des reseaux informatiques?
• L'etablissement de babillards eiectroniques sur les congr6s annuels auxquels participent d6ja 

les gens pourrait-il servir d'etape intermediaire a la creation d'un grand centre d'information 
national?

• Devrait-on creer une ligne d'appel sur les infrastructures?
• Un nouveau bulletin national imprime qui offrirait un index a jour des articles publies et des 

nouveautes dans le domaine des infrastructures au Canada aurait-il une place?
• Comment ('elaboration d'un code pour les infrastructures au Canada ameiiorerait-elle la 

situation actueile?
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Pane/iste
Daniel Friesen, consultant en recherche, F6d6ration canadienne des municipalitds 
Sujet : Le projet ((Canada urbain : recherche en environnement»

es municipalit^s canadiennes ont un r6le important ^ jouer pour preserver le milieu naturel 
et crder des collectivit^s urbaines saines et durables pour les Canadiens et les gens de tdutes 

I les regions du monde. Pour la population en grande partie «urbanisde» du Canada, la 
deterioration de I'environnement urbain et son impact sur la qualite de vie, la sante humaine 

et le milieu naturel sont une source constante et considerable de preoccupation, surtout du fait que la 
plupart des problemes urbains et environnementaux des municipaiites sont lies directement ou 
indirectement aux infrastructures municipales, £ I'utilisation des sols urbains, au logement et au milieu 
bSti. Malgre des realisations considerables en matiere de gestion urbaine et de la fourniture 
d'infrastructures et de services, un ensemble de preuves de plus en plus important montre que de 
nombreuses activites urbaines et pratiques municipales ne sont pas ecologiques et continuent de nuire 
£ I'environnement.

La Fdddration canadienne des municipalitds (FCM) a Slabord le projet d'information sur base de 
donndes, appeld Canada urbain : recherche en environnement (CUF?E), pour recueillir et diffuser de 
I'information sur les mesures prises par les municipaiites canadiennes pour amdliorer I'environnement 
et promouvoir le ddveloppement urbain durable a long terme au Canada et a I'dtranger. Dans le cadre 
du projet, la FCM dtudie les activites environnementales et les initiatives novatrices en matiere de 
developpement durable d'un large eventail de gouvernements, petits et grands, dans chaque province, 
territoire et region du Canada.

La taille, ('emplacement, la geographic, les caracteristiques spatiales et I'ecologie, de m§me que le 
developpement socio-economique, politique, culture! et historique des municipaiites canadiennes font 
en sorte qu'elles different les unes des autres. Par consequent, ['experience des administrations locales 
du Canada et leur facon d'aborder les questions et preoccupations environnementales ont elles aussi 
ete differentes. Cette diversite a produit de nombreuses solutions locales novatrices qui devraient etre 
communiquees entre municipaiites ayant certaines caracteristiques communes. Toutefois, les 
municipaiites ne savent £ peu pres pas ce qui se passe ailleurs et £ qui s'adresser pour obtenir des 
conseils et une orientation. Lorsque les municipaiites cherchent £ obtenir de I'information, le processus 
est le plus souvent tr£s informel, ne comprenant qu'un appel teiephonique £ quelques coll£gues 
d'autres municipaiites. II n'y a pas de moyen systematique de decouvrir ce que d'autres municipaiites 
font dans des situations semblables.

Pour combler cette lacune, la FCM a concu le projet CURE pour interroger les responsables des 
municipaiites canadiennes sur les mesures qu'ils avaient prises pour ameiiorer I'environnement urbain. 
Trois questionnaires d'enquete ont ete envoyes £ 850 municipaiites dans tout le Canada. Le taux de 
r6ponse des grandes municipaiites a ete excellent (92 % dans le cas d'une des enqu§tes), alors 
qu'environ 50 % des municipaiites de taille moyenne ont rdpondu. Le taux etait beaucoup moins eieve 
dans le cas des petites municipaiites, sept seulement des 61 municipaiites de 1 000 habitants ou moins 
ayant rdpondu £ la trojsi£me enquete. Cela traduit non pas un manque d'int6ret, mais plutGt un manque 
de pertinence des questions de I'enquete, notamment celles qui portaient sur la grande forme urbaine.
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A partir de cette information, on a cr66 une base comprenant dix-huit categories differentes de 
donnees, allant de la qualite de I'air & I'approvisionnement en eau. La base de donn^es comprend de 
I'information sur plusieurs questions touchant les infrastructures : la gestion de I'Snergie, le logement 
et I'environnement, la planification, les dechets solides, les matures toxiques, les transports, les eaux 
usdes et I'approvisionnement en eau. I'information est mise sous forme de tableaux et divis6e en trois 
sections dans un repertoire de base de donnees, qui comprend plus de 3 000 personnes-ressources 
en matiere d'environnement pourfaciliter letransfert d'information entre coliegues municipaux et leurs 
homologues dans d'autres territoires ainsi que plus de 1 200 initiatives environnementales.

Un repertoire imprime contenant toute I'information recueillie jusqu'S ce jour sera disponible bientot 
et on examine la possibilite d'offrir des supports eiectroniques pour CD-ROM et Internet. La FCM fait 
actuellement une etude pour determiner le niveau d'acces e Internet et son utilisation par les 
municipalites canadiennes, et les resultats jusqu'e ce jour sont encourageants : I'acces au service en 
direct augmente de facon spectaculaire. L'autre option est le disque CD-ROM et la disquette. Toutes 
ces options comprennent une fonction de recherche et d'extraction et la convergence des diff§rentes 
formes 6lectroniques d'6change d'information (entre CD-ROM et Internet, par exemple) permettra une 
reproduction unique du document en forme hypertexte.

Gf§ce & cette combinaison d'information, la FCM espere offrir aux municipalites un soutien aux efforts 
coopdratifs et 1'occasion d'dchanger I'information et d'dtablir des rdseaux qui meneront k la mise au 
point de solutions efficientes aux probldmes lids aux infrastructures et d I'environnement auxquels elles 
font face aujourd'hui.
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Paneliste
Michel Gauvin, Comit6 intergouvernemental de recherches urbaines et regionales 
Sujet : Un r&seau de ressources sur les infrastructures municipales

e Comitd intergouvernemental de recherches urbaines et rdgionales (CIRUR) a etd crdd pour 
faciliter I'dchange d'information entre divers miniatures fdddraux qui travaillent activement 
a la promotion d'une croissance urbaine et d'un ddveloppement regional ordonnd et planifid 
par des efforts de recherches urbaines et rdgionales. Depuis sa creation en 1967, le Comitd 

bdndficie de I'aide d'un secretariat installd a Toronto, qui assure la mise en oeuvre de ses decisions.

Au coeur des activites du CIRUR, qui s'occupe de services d'information depuis ses debuts, est une 
collection d'environ 12 000 documents qui sont offerts aux membres (surtout des planificateurs 
gouvernementaux de rang supdrieur, des analystes des politiques et des administrations locales) dans 
tout le pays. Bien que la collection soit petite, elle est axde sur un grand nombre de domaines de 
recherche, y compris la planification, le developpement economique local, le gouvernement viable et 
les administrations locales. Les bibliothdcaires du CIRUR controlent la recherche dans tous les domaines 
qui peuvent §tre lids aux recherches urbaines et rdgionales pour assurer I'acquisition, le ddclassement 
et I'intdgration de nouveaux documents pertinents. La collection est catalogude dans une base de 
donndes informatisde bilingue et les membres se tiennent au courant des nouvelles acquisitions grace 
aux bulletins bimestriels ou en demandant un imprimd sur des sujets de recherche particuliers. Les 
membres empruntent les documents qui les intdressent, la plupart des prets dtant traitds le jour m§me 
de la rdception de la demande. Les documents sont expddids par courrier (I'affranchissement est payd 
par le CIRUR) ou par messagerie si I'on a un besoin urgent de I'information.

Le service n'est pas ce qu'ii y a de plus perfectionnd, mais il est organise en fonction du praticien et 
non pas du chercheur universitaire. Pendant une annde, le personnel du CIRUR fait environ 
700 recherches personnalisdes de renseignements bibliographiques pour ses membres et prdte 20 000 
documents, de sorte que la collection du CIRUR est cede qui circule le plus dans le pays.

En 1992, le CIRUR a ddcidd d'examiner la faisabilitd d'axer ses efforts sur les infrastructures. Cette 
ddcision a dtd prise pour deux raisons : il fallait remplacer la technologie existante du CIRUR et le 
conseil d'administration du Comitd voulait examiner de facon plus globale le genre de service qu'ii 
offrait, Le processus s'est ddrould en deux dtapes. On a d'abord fait une enqudte aupres des 
utilisateurs, puis employd un consultant externe pour examiner la faisabilitd d'dtablir un rdseau de 
ressources sur les infrastructures municipales.

Les rdsultats de I'enquete aupres des utilisateurs n'avaient rien de surprenant dtant donnd I'intdret des 
membres du CIRUR pour la planification et ('analyse des politiques : on considdrait I'information lide 
a la planification urbaine, rurale et rdgionale comme I'dldment le plus important de la collection. 
Toutefois, ce qui retenait I'intdrdt, c'dtait le ddsir marqud des membres d'avoir un meilleur accds aux 
bases de donndes mais aussi de pouvoir continuer d bdndficier du service de prdt de documents. En 
fin de compte, I'enqudte a rdvdld que les membres du CIRUR aimaient les services dont ils disposaient, 
mais qu'ils apprdcieraient en avoir davantage. Ils manifestaient un intdrdt pour les services 
informatiques en direct, mais ils n'dtaient pas prets d abandonner leurs bons vieux services de prdt de 
bibliothdque.
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Entre-temps, on a engage la Hickling Corporation pour determiner la faisabilite d'etablir un r^seau de 
ressources sur les infrastructures municipales. Aux fins de I'etude, I'expression infrastructures 
municipales» englobait la distribution et I'epuration de I'eau, la collecte et le traitement des eaux 
d'egouts, les r^seaux routiers, les edifices municipaux et les infrastructures recreatives comme les 
patinoires, les piscines et les pares.

Premierement, on a fait une evaluation globale des sources d'information existantes sur les 
infrastructures municipales au Canada et aux Etats-Unis. L'information a ete obtenue de vingt 
organismes canadiens et americains et a donne lieu e trois principales constatations : au moins un des 
organismes offrait des documents et(ou) de l'information surchaque type d'infrastructures municipales 
touche par I'etude; des organismes americains offrent d6je des services de centres d'information pour 
une partie ou la totalite des questions e I'etude; et, alors que les sources canadiennes n'offrent que 
les services traditionnels de recherches facilit6es par le personnel et de pret de documents, les sources 
americaines offrent un service de recherche en direct dans le repertoire ou le survol d'un document 
complet £ I'ecran.

Deuxiemement, la Hickling Corporation a fait une evaluation des besoins et de la demande 6ventuelle 
d'information sur les infrastructures municipales ainsi que des dcarts entre la disponibilitd d'information 
et la demande. Le consultant a fait une enquete postale par echantillonnage stratifie de 214 
organisations et a assure un suivi teiephonique aupr6s de 29 repondants. Void les resultats :
• il y a environ 750 utilisateurs eventuels d'un tel service;
• les lacunes en matiere d'information decoulent d'une disponibilite limitee, d'une dependence 

continue de sources traditionnelles comme les journaux et les contacts personnels, et de 
I'accessibilite;

• il existe une forte demande de services en direct de survol et de recherche dans le repertoire 
(qui ne sont pas offerts actuellement), et

• on a besoin d'information sur tous les types d'infrastructures, mais en meme temps, on n'est 
pas dispose e payer ces services d'information (les municipalites et organismes 
gouvernementaux canadiens ne sont pas habitues a recourir aux sources commerciales, aux 
bases de donnees informatisees et aux courtiers en information pour obtenir des donn6es de 
ce genre).

Hickling a propose un reseau sur les infrastructures municipales ressemblant a un centre d'information. 
II allait s'inspirer du partenariat en faisant appel aux municipalites et autres organismes canadiens axes 
sur les infrastructures. Un service de collecte eiectronique d'information avec acces e la base de 
donnees serait eiabore parallelement au service etabli de copies papiers du CIRUR. Avec une structure 
rappelant le service 911, ou les membres appelleraient un numero principal qui les relierait e un 
ordinateur central, le CIRUR ressemblerait a une porte vers l'information plutot qu'e la source ultime 
d'information. Une partie de l'information serait produite par le CIRUR, mais le service relierait aussi 
les utilisateurs en direct a d'autres organisations.

La pierre d'achoppement 6tait d'ordre financier. La proposition 6tait inabordable, ayant n6cessit6 un 
investissement initial minimum de 700 000 $ et des frais d'exploitation annuels d'environ 300 000 $. 
IVIalgr6 tout, le CIRUR a invest! dans de la technologie nouvelle. Un nouveau mini-ordinateur (ayant une 
puissance consid§rablement sup6rieure 3 celle dont on a besoin actuellement), des lecteurs optiques 
et un logiciel de reconnaissance optique des caractferes permettront d'elaborer une base de donndes 
fixe complete des meilleures pratiques lides aux divers thdmes qu'englobe ddjS la collection de la
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bibliotheque. En plus, le CIRUR a retenu les services d'un consultant pour amSIiorer le logiciel de la 
base de donn^es de sa bibliotheque afin de le rendre plus convivial en vue de la creation future d'un 
systSme d'acc^s en direct. En ce qui a trait £ I'acces en direct, on etudie actuellement deux options : 
un partenariat avec un organisme sans but lucratif existant qui offre des services d'information 
bilingues & un cout relativement faible, et la sous-traitance a un fournisseur de services en direct du 
secteur prive.

Cfes investissements permettront au CIRUR de devenir un partenaire dans tout service d'information 
sur les infrastructures qui pourra §tre cree. En attendant, toutefois, le service existant du CIRUR, c'est- 
3-dire la bibliotheque, le catalogue informatise et ['engagement a trailer les demandes de pr§t 
rapidement, est une solution rudimentaire qui fonctionne.
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Paneliste
Roger Mareschal, conseiller municipal de la Viile d'Aylmer et membre de la Commission d'urbanisme
de la Communautd Urbaine de I'Outaouais
Sujet : Une communication fructueuse sur les infrastructures

a difficult^ d amener les conseils municipaux, les conseillers et les reprdsentants dlus 3 
comprendre les questions lides aux infrastructures et d accepter les changements proposes 
dans le cadre de modules d'amdnagement de rechange comme I'urbanisme nouveau genre 
est un probldme commun. Mais en fin de compte, ce sont les conseillers municipaux qui 

votent, et c'est leur vote qui compte. Comment pouvons-nous done adapter nos mdthodes de 
communication de facon d amener nos dlus d prendre la direction que nous, en tant que spdcialistes 
des infrastructures municipales, croyons qu'ils devraient prendre?

En tant qu'homme politique, j'ai ddlibdremment ddcidd de donner d I'expression «diffusion 
d'information» le sens de communication. Nous avons tendance a communiquer «avec» quelqu'un, 
alors que nous parlons «d» quelqu'un et ne faisons qu'informer les gens (c'est peut-dtre pourquoi nous 
n'obtenons pas les rdsultats prdvus lorsque nous les informons). Dans bien des cas, nos tentatives de 
«communication» affichent au moins une des trois caractdristiques communes suivantes : elles sont 
unilatdrales; elles supposent que la personne qui dcoute ne s'intdresse qu'd ce que nous disons; et elles 
se fondent sur le prdmisse que ce que nous disons et faisons sont les seuls ddterminants de la rdaction 
de la personne qui dcoute.

La communication unilatdrale n'est pas rdellement de la communication, mais plutot de la diffusion 
d'information. C'est un processus qui part de soi et va vers les autres et qui ne leur donne pas 
I'occasion de faire connaitre leurs rdactions en retour. Farce que nous nous considdrons comme des 
«spdcialistes compdtents», nous croyons que le simple fait de parler devrait convaincre les auditoires 
non seulement d'accepter ce qui a dtd dit mais aussi de s'empresser a diffuser la bonne nouvelle. 
Toutefois, I'expdrience a montrd que ce n'est pas ce qui se produit. La communication unilatdrale 
amdne un exeddent d'information et ne favorise pas la communication.

Lorsque nous tentons de communiquer, nous agissons souvent comme si nous dtions le seul facteur 
qui influe sur la personne qui dcoute au moment ou nous parlons. II n'en est rien. En tant que 
communicateurs, nous rivalisons directement avec un certain nombre de prdoccupations profonddment 
enracindes de la personne a qui nous parlons et qui figurent beaucoup plus haut sur sa liste de prioritds. 
Souvent, la personne que visent nos communications semble dcouter alors qu'en rdalitd, son esprit est 
ailleurs.

Une communication tout aussi malencontreuse est celle qui suppose que ce que la personne qui parle 
dit et fait est le seul ddterminant de la rdaction de la personne qui dcoute. Cela nous amdne d parler 
d'une facon qui ne vexera pas la personne qui dcoute. Par consdquent, on se prdoccupe tenement de 
ce qu'il faut dire qu'on oublie le probldme plus important qui consiste a trouver les moyens de se faire 
dcouter par I'auditoire cible.

De toute dvidence, ces trois mdthodes de «communication» sont loin d'etre efficaces. La meilleure 
facon pour les communicateurs de se faire entendre est de trouver un moyen de faire correspondre les

I :
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besoins de la personne qui parle & ceux de la personne qui 6coute. La veritable communication se fonde 
sgr la satisfaction de besoins mutuels, un rapport entre esprits. La communication ne r6ussit que 
lorsque chaque partie r6pond aux besoins de I'autre. Par consequent, pour etre efficaces, les 
communicateurs doivent etre capables de s'identifier avec les besoins de leurs auditoires, de cesser 
d'axer leurs efforts sur ce qui est bien et de se concentrer plutot sur la facon de faire correspondre ce 
qu'ils veulent faire accepter avec ce que I'auditoire veut accepter. La reussite est le resultat de la 
valeur multipliee par I'acceptation, ce qui signifie qu'une solution parfaite ne vaut rien sans acceptation. 
Plutot que de tenter d'obtenir une note parfaite de 10 au niveau de la quality, les communicateurs 
feraient peut-§tre mieux de viser une note de 25, c'est-^-dire un cinq en quality et un cinq en 
acceptation.

En tant que pourvoyeurs de changement, nous devons 6tablir une relation avec notre auditoire et 
utiliser la communication pour stimuler le regroupement de I'information, le partage des int^rets, le 
rapprochement des avis. Mais quelle influence pouvons-nous utiliser pour parvenir & cette fin? La 
communication n'est qu'un outil de commercialisation perfectionn6. A titre de sp^cialiste dans notre 
domaine, le processus que nous utilisons pour rendre notre message compatible avec les besoins 
insatisfaits de notre auditoire peut §tre compart S celui d'une compagnie manufacturifere qui cerne un 
besoin, cr6e un produit pour y r^pondre, emballe le nouveau produit de facon attrayante, 6labore un 
r6seau pour le distribuer puis se met a la recherche d'un groupe d'acheteurs.

Le niveau d'acceptation s6pare ceux qui ont raison de ceux qui r^ussissent. En termes strat6giques, 
il imports de reconnaitre qu'une communication d'affaires est un 6v6nement discret dans un processus 
ou une sequence continue d'6v6nements discrets. Ce type de communication ne se fonde pas tant sur 
les faits que sur la compatibility et I'interaction complexe entre le communicateur et I'auditoire. S'il y 
a compatibility, I'auditoire non seulement entendra celui qui parle, mais aussi sera prSt a partager des 
idees et £ s'engager dans un dialogue ouvert et productif. Voila ce qu'est la communication, et pour 
y parvenir, cinq yiyments cles sont essentiels : les communicateurs doivent reconnaitre les besoins de 
I'auditoire et montrer qu'ils en sont conscients; la communication doit viser £ satisfaire les besoins 
insatisfaits et offrir des solutions pratiques £ des exigences ryelles; le message du communicateur doit 
fournir une raison d'etre de I'action et motiver les comportements, et non pas seulement les justifier; 
le message doit etre clair et sans yquivoque dans I'esprit de I'auditoire; et le message doit §tre sincyre 
et crydible (ce qui gagnera la confiance de I'auditoire).

Farce que nous communiquons avec un auditoire (souvent des reprysentants yius) qui doit ii son tour 
communiquer nos iddes 3 d'autres, notre but ultime est I'habilitation. Nous devons rendre les membres 
de notre auditoire confiants, afin qu'ils se sentent en mesure de vendre efficacement ou du moins de 
defendre la cause que nous voulons qu'ils avancent. Bien sur, cela complique le probiyme de 
communication et exige que les communicateurs comprennent bien le milieu dans lequel les membres 
de I'auditoire fonctionnent et les contraintes auxquelles ils pourraient faire face. Les communicateurs 
doivent aussi avoir une connaissance tr6s claire, organisye, approfondie et intime du produit ou concept 
qu'ils veulent faire accepter. Pour parvenir a cette connaissance, ils doivent faire une analyse 
systypiatique de chaque paramytre et des liens possibles que I'auditoire pourrait vouloir qu'on lui 
explique, autant pour faciliter sa propre compryhension que pour accroTtre sa capacity de faire accepter 
le concept ou le produit par d'autres. En mentionnant des projets qui ont yty mis en oeuvre, on peut 
aider y yiiminer la barriyre entre le concept et la ryality, et la cryation d'un lien direct entre I'homme 
politique et les promoteurs d'un projet qui a yty mene y bonne fin est la meiileure facon de gagner des 
appuis.
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Toute donn6e pr6sent6e 3 I'appui d'un concept doit prendre la forme d'un graphique. En outre, les 
dessins ou illustrations simples aident I'auditoire & garder en mdmoire les dldments elds. En ayant d 
1'esprit une image claire, I'auditoire se fera davantage confiance pour expliquer le concept d d'autres. 
II faut offrir une analyse des caractdristiques du concept en relevant un ou deux attributs dominants 
qui remplissent un besoin particulier de I'auditoire. Ces dldments qui composent l'«axe principal®, 
comme on les appelle dans le monde de la vente, sont les arguments elds sur lesquels se fondent les 
autres. L'exposd doit etre simple et prdcis et doit donner d I'auditoire le genre d'information qu'il 
voudra utiliser dans ses propres efforts de vente.

Bien qu'on puisse supposer qu'dtant donnd le contexte actuel de contraintes financieres, les citoyens 
sauteront sur n'importe quelle occasion de rdaliser des dconomies, il n'en est rien. Les difficultds 
dconomiques se traduisent par des attitudes plus exigeantes concernant les attributs fondamentaux 
de la qualitd de vie, soit la tranquillitd, I'espace personnel et I'intimitd. Ainsi, la densification n'est pas 
un concept particulidrement facile d faire accepter du public, d moins qu'il ne se traduise par des 
dconomies rdelles et aucune privation. La meilleure facon de proedder consisterait peut-dtre d viser des 
zones particulidres et d essayer de petits projets pilotes qui montreront les avantages de ce mode 
d’amdnagement et non pas la fin des quartiers existants.

En plus, comme les dlus reprdsentent toutes les couches de la population et non pas un corps de 
praticiens ayant des antdeddents techniques ou gestionnaires, il importe qu'une stratdgie de 
communication ne soit pas farcie de jargon technique ou de dialogue ddroutant. Si certaines 
connaissances prdalables sont essentielles d I'assimilation du concept, il faut en tenir compte dans le 
plan. Nous savons que les clients insatisfaits communiquent leurs expdriences beaucoup plus 
efficacement que les clients satisfaits, et que les ddfenseurs peuvent devenir des ennemis. II importe 
done que I'auditoire ne sente en aucun temps qu'on le prive d'information d laquelle il a droit ou que 
ce qu'on lui a dit n'est pas vrai.

Plusieurs techniques de communication connaissent beaucoup de succes. En voici quelques-unes :
• utiliser des organismes fdddraux-provinciaux-municipaux (comme la Socidtd canadienne 

d'hypotheques et de logement, la Fdddration canadienne des municipalitds et I'Association 
canadienne des administrateurs municipaux, au niveau national et I'Association des 
municipalitds de I'Ontario et I'Union des municipalitds du Qudbec, au niveau provincial) pour 
se donner du poids. Leur erddibilitd est ddjd dtablie et ils augmenteront la votre;

• proposer d'organiser des ateliers ou sdminaires pendant des congres annuels dissociations 
provinciales;

• organiser des sdminaires rdgionaux rassemblant des techniciens et hommes politiques (ce qui 
permet d'dlaborer une base de formation et un langage communs);

• concevoir et distribuer des fiches d'information plutot que de longues brochures (une ou deux 
a la fois pour eviter la surabondance d'information), parce que distribuer du papier, ce n'est pas 
communiquer;

• utiliser la tdldvision et les mddias imprimds pour dduquer le public (la tdlevision et la 
tdlddistribution locales offrent une couverture gratuite et un auditoire cibld; les hebdomadaires 
locaux publient presque n'importe quoi et adorent les rapports et les dtudes de cas);

• dduquer plutot que de convaincre (dviter la publicifd agressive; dduquer, donner de 
I'information, sensibiliser le public et etre toujours disponible pour rdpondre aux questions);

• utiliser des schdmas pour prdsenter les donndes dconomiques et financidres;
• recourir d la moddlisation;
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se servir d'lnternet et des babillards 6lectroniques pour la lecture en direct aux fins de la 
recherche; ou

• cr6er une insatisfaction 3 regard du statu quo plutot que de «vendre» le changement.

Et souvenez-vous de ceci : que cela nous plaise ou pas, la perception est la realitd. Pour bien des gens, 
l'«urbanisme nouveau genre = densification», et la densification est synonyme de mauvaise quality 
et de pauvretd et est inddsirable socialement. Comme le disait Confucius, «Si vous avez raison et que 
tout le monde croit que vous avez tort, vous avez tort.»

II faudrait faire des recherches sdrieuses sur le facteur «attente» intrinsSque de I'dquation de 
communication. Alors, nous pourrons nous attaquer aux preoccupations politiques et publiques, aux 
lacunes dans les connaissances, aux sensibilitds et aux priorites. Quand nous saurons avec qui nous 
communiquons, alors nous comprendrons ce que nous devons communiquer et nous pourrons nous 
preparer.
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Discussion

uy F6lio, du Conseil national de recherches du Canada, convient avec Christopher Gates que 
les normes et codes fdddraux et les directives sur les meilleures pratiques offrent plusieurs 
avantages, y compris I'uniformisation du marche des infrastructures. Toutefois, il n'est pas 
d'accord sur certains des inconvdnients mentionnds par M. Gates, notamment sur les 

investissements ndcessaires. Lorsqu'on considdre I'investissement dans les documents de ce genre, 
il importe de tenir compte du ratio couts-avantages et, dans le cas des infrastructures techniques 
urbaines, I'utilisation des meilleures technologies disponibles peut influer considdrablement sur les 
ddpenses municipales. Les economies r^alisees compensent largement le cout de I'elaboration des 
directives sur les meilleures pratiques. En effet, certaines estimations indiquent que 5 $ consacrds a 
I'dlaboration d'un code national des infrastructures se traduiraient par des Economies annuelles de plus 
de 1 000 $.

Colin Leech, d'OC Transpo, demande aux participants de lever la main s'ils ont ddja accds a Internet, 
cette extraordinaire ressource permettant de communiquer avec les pairs et les gens dans tout le pays 
et le monde. (Environ 33 % levent la main).

Dan Friesen donne des precisions sur une initiative de la FCM appelee Technologie publique Canada 
(TPC). La nouvelle socidte est une entreprise conjointe de I'Association canadienne des administrateurs 
municipaux et de la FCM, et est une initiative de la FCM destinde a offrir aux municipalitds un 
mdcanisme de commercialisation pour distribuer et vendre la technologie publique. Etant donnd que 
les municipalitds n'ont souvent pas le droit de vendre ou ne vendent tout simplement pas les 
technologies qu'elles ont mises au point, ces dernieres sont soit donndes ou laissdes de cotd, de sorte 
que les municipalitds ne rdcupdrent jamais les couts du developpement ou ne tirent aucun des 
benefices qu'elles auraient peut-§tre pu rdaliser grace a un programme de commercialisation efficace.

M. Friesen dit que TPC examiners plusieurs questions diffdrentes, y compris I'Energie publique Canada, 
un programme d'ameiioration de I'efficacite thermique pour les immeubles municipaux modeld sur 
Nnitiative federate dans le secteur du batiment, et I'elaboration d'une autoroute de I'information qui 
amenerait les services aux municipalites par I'intermediaire d'lnternet. TPC, qui est Itee a I'entreprise 
Public Technology Inc. (PTI) basde aux Etats-Unis, apprend de ('experience amdricaine.

Tom Field, de CH2M Hill Engineering Ltd., fait remarquer que la composante de communication ou de 
consultation publique de la planification des infrastructures pour la gestion des ddchets liquides et 
solides, processus qui semble etre impose au niveau politique, devient de plus en plus couteux. II se 
demande si ces processus visent d remplacer le leadership des hommes politiques.

En rdponse, Roger Mareschal indique que dans les cas ou un processus de consultation officielle est 
impose, le recours d un facilitateur en vaut bien le cout (souvent plusieurs milliers de dollars pour une 
reunion de trois heures). II conseille aux planificateurs de ne jamais tenter d'organiser une reunion 
publique s'ils ne savent pas comment travailler avec le public : c'est la la tache d'un facilitateur. 
Toutefois, M. Mareschal recommande, lorsque cela est possible, que le processus de consultation 
officiel soit remplacd par une reunion portes ouvertes. Placez dix «specialistes» d differentes tables 
autour d'une piece pour qu'ils repondent aux questions individuelles. Ce genre d’organisation a
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tendance & diffuser I'hostilit^ et a cr6er un atmosphere de cooperation plutot que de contradiction. Et 
les gens obtiennent plus d'information en conversant sans ceremonie qu'en ecoutant des exposes 
officiels. Les gens ont tendance a etre sur la defensive pendant les reunions publiques : ils sont en 
«mode d'attaque» et ne sont pas d'humeur a poser des questions. L'exercice fait souvent boule de 
neige, chaque personne essayant de rencherir sur la precedente et n'arrivant a rien de positif. Ce n'est 
pas de la consultation; c'est un match de boxe.

Robert Noseworthy, de la Newfoundland and Labrador Housing Corporation, demande £ Guy Feiio si 
le CNR a fait des projets concernant le code national des infrastructures qui a ete propose. II se 
demande si le CNR mettra sur pied un programme de transfert technologique ou de diffusion 
d'information pour faire connattre le code a I'utilisateur.

Rien qu'il ne puisse repondre e cette question en toute certitude, Guy Feiio (CNR) mentionne les 
applications Worldwide Web et Internet permettant une diffusion efficace de I'information. II encourage 
les commentaires sur le document de travail et parle de sa mise au point dans le cadre d'un «processus 
de consultation». M. Feiio fait aussi remarquer qu'il y a quelque temps, la SCHL et le CNR ont mene 
un processus de consultation officieux pour obtenir un apport des divers niveaux de gouvernement 
concernant le concept d'un code national des infrastructures.

En tant que concept, on etudie le code national des infrastructures depuis 1 992. Pourtant, on n'a pas 
encore decide de son sort. La premiere etape consiste 3 recevoir et £ analyser tout commentaire sur 
le document de travail. Par la suite, il faudra examiner les choix de financement pour I'eiaboration d'un 
tel code. Si Ton decide de proceder, le CNR facilitera son elaboration par des intervenants cies.

Serge Pourreaux remarque que les codes et normes represented deux niveaux differents d'intervention. 
Les codes, comme un code national des infrastructures, ont trait a une philosophie de gestion, alors 
que les normes sont une mesure technique.

En reponse £ une question de M. Feiio, M. Pourreaux indique que les devis de rendement ou les 
contrats se fondant sur des normes de rendement pourraient etre pris en compte dans les discussions 
concernant les partenariats prives-publics. Ces contrats different de ceux qui se fondent sur un devis 
descriptif et le principe de I'entrepreneur le moins disant. Pour conclure un marche se fondant sur des 
normes de rendement, il faut normaliser les parametres de la soumission. Et pour parvenir a cette 
normalisation, toutes les parties doivent s'entendre sur les critferes de rendement proposes. Ainsi, 
l'intdr§t pour la normalisation ddcoule de revolution du marche des devis, qui est censb encourager 
I'utilisation de nouvelles technologies.

Les Etudes axdes sur le transfert de la technologie ont mis en lumiere les difficultes qu'ont les 
municipalitds & accepter les nouvelles m^thodes de travail pour les infrastructures. Dans les appels 
d'offres, il btait impossible d'inclure des solutions qui diffdraient des mbthodes conservatrices et 
connues. Ainsi, si nous voulons que les entreprises incluent de nouveaux materiaux et de nouvelles 
technologies et m^thodes dans leurs soumissions, nous devrons changer la facon dont nous adjugeons 
les contrats. Pour cela, nous devons avoir un systeme de normes de reference qui nous permettra 
d'dvaluer et meme de certifier les produits, les technologies et les methodes.

Toutefois, dans le cadre du code national des infrastructures, on utilise un processus du sommet a la 
base ou une philosophie de gestion. Peu de normes s'attaquent a la question de la remise en dtat. Les
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normes sont concues, 6labor6es et enseignSes dans les facult^s d'ingSnierie de tout le Canada aux fins 
de la construction. Nous construisons des systfemes, des routes et des ponts, mais il n'y a personne 
pour nous enseigner comment remettre ces infrastructures en 6tat. II y a encore moins de personnes 
qui ont travails 3 la normalisation des techniques de remise en 6tat.

M. Pourreaux mentionne la nature pluridisciplinaire de I'information d'aujourd'hui. Une question 
technique, comme les mdthodes non destructrices, fait maintenant I'objet de ddbats non seulement 
dans le domaine technique, mais aussi sur la scene sociale et financiere. Chaque Element d'information 
comprend une composante politique, gestionnaire et technique. M. Pourreaux donne & entendre que 
les rdsultats de I'enquete auraient 6t6 diffdrents si I'on avait atteint les trois groupes d'intervenants, 
c'est-S-dire les hommes politiques, les gestionnaires et les techniciens.

La diffusion de I'information 101



Ottawa, les 22 et 23 mars 1995

■ Resume ■

Conferencier
Pierre A. Letartre, Faculty des Sciences de I'Administration, University Laval

I:
n prdparant ces notes comme rapporteur de ces deux jours d'atelier sur les infrastructures 
municipales et I'habitation, deux questions m'ont guidd :

a) Quelles sont les questions-clds sur lesquelles les participants devaient ddbattre?

b) Qu'avons-nous appris des rdponses qui ont etd apportdes d la fois par les confdrenciers, 
les pandlistes et les participants d I'atelier?

Le prdsent atelier fait suite, comme I'a mentionnd Douglas Stewart dans ses remarques d'ouverture, 
d celui tenu en juin 1992 d I'University of Western Ontario. Get atelier, intituld ^Infrastructure et 
habitation : enjeux et options*, avait portd sur plusieurs dimensions de la question des infrastructures 
municipales : le niveau optimal des investissements en infrastructures, les innovations dans leur 
planification urbaine et dans leur entretien quotidien et, finalement, leur financement et son impact sur 
le choix rdsidentiel.

L'atelier d'Ottawa est done une suite d cette rdflexion amorede d London (Ontario). Ses objectifs 
gdndraux sont de mieux connaTtre les aspects dconomiques, sociaux et environnementaux de la 
planification, la gestion et le financement des infrastructures municipales et de trouver des moyens 
d'amdliorer la diffusion d'information dans ce domaine.

Quatre thdmes majeurs ont dtd abordds :

1) L'dvaluation de I'dtat des infrastructures municipales
2) Les dconomies offertes par une forme urbaine diffdrente
3) Le financement des infrastructures municipales
4) La diffusion de I'information sur les infrastructures municipales.

Plusieurs interventions de participants d l'atelier ont touchd d'autres questions pdriphdriques d celles-ci. 
Bien entendu, il m'est impossible de rdsumer en trente minutes deux jours de ddlibdrations. Par 
consdquent, qu'il me soit permis de m'excuser auprds de ceux et celles dont les propos ne seront pas 
rapportds avec toute ['importance qu'ils mdritent.

Pourquoi ces quatre thdmes sont-ils si importants? Essentiellement parce que les infrastructures 
urbaines sont un des facteurs ddterminants de la productivity des villes et des rdgions urbaines.

Avec les ententes dconomiques actuelles qui conduisent d la suppression des barridres au commerce 
entre pays, la plus vive concurrence dconomique se fera non pas entre les dtats-nations, mais bien 
entre les rdgions urbaines des grands blocs dconomiques. Ainsi, d I'intdrieur de chacun des grands
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blocs 6conomiques que sont I'Amgrique, I'Asie et I'Europe, la concurrence sera fgroce entre les regions 
urbaines pour la localisation des investissements privds cr6ateurs d'emplois et de richesses.

Les infrastructures urbaines apparaissent alors comme un dldment-cld du support logistique pour ces 
activitds de production du secteur privd. La capacity des entreprises d'envahir des marchds et de s'y 
maintenir ddpend directement de la qualitd de ce support logistique offert par la rdgion urbaine ou elles 
sont implantdes.

Ainsi, un rdseau d'infrastructure d'eau potable et d'dgout en bon dtat assure une hygidne du milieu 
adequate et une qualitd de vie fondamentale aux travailleurs, de m§me qu'un rdseau efficace de 
transport des biens et des personnes permet aux firmes et aux mdnages d'etre plus efficaces.

Bref, sans des infrastructures urbaines addquates, le secteur de production de I'dconomie locale, et 
dgalement son secteur de consommation, auraient d supporter des coOts encore plus grands, ce qui 
risquerait de compromettre ses avantages comparatifs dans la concurrence que se livrent les regions 
urbaines, comme nous le rappelait Douglas Stewart dans son introduction.

Evaluation de I'dtat des infrastructures municipales

L'enquete de Guy Fdlio du Conseil national de recherches cherche d identifier les mesures utilisdes par 
les municipalitds canadiennes pour dvaluer I'dtat de leurs infrastructures. Une cinquantaine de villes 
de tallies diffdrentes ont recu deux questionnaires. Tun portant sur les rdseaux de distribution d'eau 
(45 rdponses recues d la fin fdvrier 1995) et I'autre, sur les rdseaux d'dgouts pluviaux et sanitaires 
(41 rdponses).

Les rdsultats de ce sondage sur I'dtat des infrastructures au Canada nous invitent d une certaine 
prudence quant d tout dnoncd sur 1'dtat veritable de nos rdseaux d'eau et d'dgouts au Canada. De 
facon gdndrale, les mesures utilisdes par les municipalitds canadiennes pour connaTtre I'dtat de leurs 
infrastructures sont incompldtes et trop souvent subjectives. Ainsi :

• II n'existe aucune norme permettant de ddterminer I'dtat des rdseaux d'eau et des rdseaux 
d'dgouts d'une facon suffisamment objective pour qu'une classification rigoureuse en ddcoule.

• En ce qui concerne |es rdseaux d'eau, les mesures de I'dtat des infrastructures utilisdes varient 
beaucoup d'une vide d I'autre, bien que certaines mesures apparaissent gdndralisdes : le nombre de 
ruptures, le nombre de plaintes, la pression insuffisante en cas d'incendie, les dossiers d'entretien et 
I'expdrience personnelle.

• Dans le cas des rdseaux d'dgouts pluviaux et sanitaires, la majoritd des villes ont recours d des 
rapports d'inspection par tdldvision en circuit fermd, au nombre de plaintes, d I'age du rdseau, aux 
dossiers d'entretien et d I'expdrience personnelle des gestionnaires.

La plupart des municipalitds recensdes vdrifient rdgulidrement leurs rdseaux par inspection visuelle 
externe. Elies utilisent de plus, pour les rdseaux d'eau, les sections ddcoupdes et, pour les rdseaux 
d'dgouts, la tdldvision en circuit fermd. L'utilisation d'un systeme de gestion de ^infrastructure 
(essentiellement pour coordonner les travaux d'investissement, d'entretien et de remplacement) est 
surtout le cas des grandes villes qui possedent les ressources ndcessaires d cette fin. Malgrd tout.
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comma I'a fait remarquer I'auteur de I'Stude, revaluation par les responsables municipaux de I'etat de 
leurs infrastructures locales demeurent largement subjective.

S'il y a un point sur lequel une reserve s'impose dans I'analyse des resultats de cette enquete sur I'etat 
des infrastructures, c'est la question des plaintes du client comme element de mesure de I'etat d'un 
reseau. Bien que subjective, le nombre de plaintes du client demeure, e mon avis, une variable 
importante. En effet, c'est aux residents d'une region de decider eux-memes du niveau de qualite des 
reseaux qu'ils veulent se payer, selon leurs preferences. Chaque region peut choisir elle-mSme 
d'augmenter ou de reduire les ressources allouees e tel ou tel reseau, en fonction de ses objectifs de 
developpement et en reponse aux besoins des contribuables residentiels et non residentiels. Pour un 
m§me niveau d'infrastructure, le nombre de plaintes peut alors varier d'une region e I'autre, dans le 
respect des differences et des choix regionaux.

Cette position n'est pas incompatible, par ailleurs, avec le developpement, par le Conseil national de 
recherches, d'un code de performance pour les infrastructures municipales et regionales. La presence 
d'un code national peut permettre une application flexible dans chaque region, selon les choix locaux 
et les priorites municipales et regionales.

Et parmi ces priorites, il faut remercier Guy Feiio de nous avoir fait prendre conscience d'une situation 
bien presente dans plusieurs municipalites canadiennes ou une somme importante du savoir local sur 
I'etat des infrastructures reside dans la memoire de quelques professionnels municipaux qui prendront 
bientbt leur retraite. II devient ainsi prioritaire pour plusieurs villes de transferer ce savoir vivant en 
systbrne expert en utilisant, par exemple, les nouvelles technologies de ('information et de I'archivage 
eiectronique.

Parmi les paneiistes de cette premiere partie de I'atelier, les propos de Serge Pourreaux du Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines sont pertinents. J'ai retenu que nous aurions 
avantage ii accentuer certains transferts technologiques de pays europbens comme I'Allemagne qui 
tbmoigne d'une certaine avance sur le Canada dans ce domaine. L'utilisation accrue de techniques 
d'analyse des investissements s'appuyant sur le cout global (life cycle costing) serait aussi 
avantageuse. Enfin, les contrats de devis de performance, que la Ville de Montreal souhaite rendre 
opbrationnels dans un proche avenir, sont une tentative pour tirer du secteur privb les innovations 
technologiques dont on le sait capable.

Le panbliste Bob Funke, de la Ville de New Glasgow, nous a informb de la situation de la gestion des 
infrastructures dans les petites municipalitbs qui dependent beaucoup trop, si j'ai bien compris, de 
I'expertise externe b la fonction publique municipale. Souvent les projets «clb-en-main» remis b la 
municipalitb par les consultants extbrieurs sont difficilement gbrbs par les professionnels locaux, qui 
doivent faire appel b ces memes consultants externes a chaque difficultb majeure rencontrbe. La 
solution b ce problbme passe par le regroupement de plusieurs municipalitbs d'une meme rbgion 
urbaine, pour atteindre une taille minimale permettant de dbvelopper une capacitb de gestion locale et 
une expertise interne b la municipalitb en matibre d'infrastructure.

Tom Field, de CH2M Hill Engineering, a soulignb que la rigueur et la discipline du secteur privb btaient 
toujours lb pour nous rappeler b I'ordre, b tbmoin cet exemple qu'il nous a livrb sur la difficultb 
d'acheter des contrats d'assurance-inondation dans certaines rbgions ou I'btat des infrastructures est
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deficient. En ce qui concerne I'avenir des activitds de consultation en infrastructures municipales, voici 
sa vision des tendances lourdes qu'il a partagde avec nous :

• Plus de projets «cl6-en-main» du type «design-bui/d» par le secteur priv6
• Plus de contrats d'exploitation des rdseaux par le secteur privd
• Moins de contrats de g6nie-conseil traditionnel
• Plus d'innovations dans I'entretien et le remplacement des infrastructures

Enfin, terminant ce premier avant-midi, Sebastian Moffatt a posd la question de la validity des 
mSthodes actuelles de comptabilitd des coQts de I'habitation. Selon le pandliste, il faut revoir ces 
mdthodes, pour que les choix faits par les consommateurs d'habitation refl^tent les vrais couts. Selon 
lui, plusieurs obstacles s'opposent a cette comptabilit§ plus complete des couts globaux de I'habitation. 
Parmi ceux-ci, notons : des mdthodes de comptabilitd mal dSfinies, des donndes difficilement 
accessibles, la complexity des produits £ ^valuer, rintdgration des notions du ddveloppement durable 
dans le calcul, etc.

Malgrd ces difficultys, le secteur public peut s'appuyer sur des techniques ddveloppyes par le secteur 
privy pour le calcul de ce prix de revient de I'habitation. La comptability par activity et les techniques 
d'ytablissement du prix de revient utilisyes par le secteur privy peuvent faire I'objet d'un transfert au 
secteur public. Encore faut-il que soient dyfinies les limites gyographiques et socio-yconomiques & cette 
cpmptabilisation des couts pour que celle-ci soit possible.

Economies au moyen de modes d'amynagement diffyrents

Peut-on amynager nos villes pour mettre fin £ I'ytalement urbain et au gaspillage des ressources qui 
en ddcoulent? Telle est la question £ la base des travaux de cette deuxieme partie de I'atelier et qui 
nous ont yty prdsentys d'abord par Ken Ferguson de Hygeia Consulting Services. Plusieurs projets 
innovateurs en dyveloppement urbain furent prysentys sous cette nouvelle approche que Ton appelle 
«le nouvel urbanisme», qui porte parfois les noms d'ycovillage, de planification nyo-traditionnelle ou 
de dyveloppement durable.

Soulignons I'humour de Ken Ferguson quand il nous a rdvdiy que le premier projet innovateur prysenty 
a yty dessiny il y a une vingtaine d'annyes. Comme quoi plus ca change, plus c'est pareil. L'auteur lui- 
myme reconnaTt que les nouvelles orientations de ces projets rdcents en arndnagement urbain £ plus 
forte density sont souvent de vieilles idyes auxquelles on a donny une nouvelle forme.

Quatre ytudes de cas ont yty choisies au Canada. Ces ytudes portent sur les projets de Cornell 
(Markham, Ontario), ou le projet est a I'ytat d'approbation du plan secondaire; McKenzie Towne 
(Calgary, Alberta), une nouvelle ville, sur un site a I'intyrieur des limites de Calgary, a I'ytape 
d'approbation; Montgomery Village (Orangeville, Ontario), un projet de 750 logements actuellement 
en construction; et Heart of Springdale (Brampton, Ontario), un projet annuiy pour I'instant.

Le nouvel urbanisme est certes nouveau, surtout quand il est prysenty sous une forme d'amynagement 
qui intagre un ensemble d'yiyments qui donnent gyndralement une importance accrue aux piytons 
plutbt qu'aux automobilistes. Pourtant, plusieurs intervenants ont rappeiy qu'un certain nombre de ces 
yiyments et innovations ont yty intygrys dans les projets des promoteurs actuels, mais souvent de 
facon plus progressive, et par le fait m§me moins spectaculaire.
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Les auteurs ont d6velopp6 un cadre devaluation pour analyser les forces et les faiblesses de ce nouvel 
urbanisme 3 travers les projets 6tudi6s. La principale conclusion que j'ai retenue est & I'effet que le 
nouvel urbanisme ne comporte pas des avantages d^cisifs du point de vue du cout, quand on le 
compare d I'urbanisme traditionnel pour des densit6s comparables. II est important de rappeler ici que 
la rentabilisation maximale des infrastructures urbaines n'est pas I'objectif principal du nouvel 
urbanisme, qui est surtout pr§occup6 par la quality de vie sup^rieure que g6n6re le projet.

Par ailleurs, les travaux pr6sent6s par Ray Essiambre, de Essiambre Phillips Desjardins, porte sur une 
6tude comparative d'un projet traditionnel de banlieue et d'un projet appliquant les principes du nouvel 
urbanisme. La comparaison est faite & partir de plans d'ensemble de chacun des deux projets, en 
tenant compte du cout global («//fe cycle costing*) des infrastructures et en distinguant les couts 
publics des couts priv6s. L'6tude est exhaustive, le cycle de vie 6tant de 75 ans. Elle tient compte non 
seulement du cout initial de I'investissement et de son exploitation et entretien sous forme de services 
municipaux et scolaires, mais 6galement du remplacement des 6l6ments d'infrastructure selon leur vie 
utile.

Parmi les conclusions les plus significatives de I'^tude, j'ai not6 :

• Le cout global total du projet respectant le nouvel urbanisme est plus 6lev£ que celui decouiant 
de I'urbanisme traditionnel; par contre, le cout par logement (et par habitant 6galement) est plus faible 
pour le projet «nouvel urbanisme», qui pr^sente une density plus importante.

• Plus de 65 % du cout du cycle de vie de ('infrastructure est attribuable aux couts d'exploitation 
et d'entretien, ce qui, entre parentheses, est une justification additionnelle pour ('utilisation accrue de 
la tarification des services municipaux.

• Les 6coles et les installations de transport scolaire sont les services les plus couteux des 
d^penses d'infrastructure, representant le tiers du cout des investissements, plus de 55 % des couts 
d'exploitation et environ la moitid du cout global pour la pdriode de 75 ans.

II est facile d'imaginer d quel point ('absence d'imputation de ces couts des dquipements scolaires aux 
municipalitds peut fausser le calcul de rentabilitd fiscale que font celles-ci avant d'autoriser un projet 
de dbveloppement. Si les municipalitds avaient ('obligation de financer ces dquipements scolaires au 
meme titre que les infrastructures proprement municipales, peut-etre seraient-elles plus exigeantes en 
mature de densification de leur territoire.

Evidemment, les couts moins dlevds du nouvel urbanisme sont en grande partie causds par la densitd 
plus forte du projet sur celui de I'urbanisme traditionnel. Dans la comparaison qui vient d'dtre faite, une 
augmentation de 71 % de la densitd du projet (celle-ci passant de 4 005 logements dans le projet 
conventionnel d 6 857 logements dans le projet «nouvel urbanisme») a conduit d une baisse de 7,5 % 
des couts globaux par logement. Comme I'dconomie est plutdt faible par rapport d ('augmentation de 
densitd de 71 %, la vdritable question devient celle-ci : le consommateur acceptera-t-il une telle 
densification, en dchange des autres dldments «qualitd de vie» urbaine du nouvel urbanisme?

II faut comprendre que plusieurs projets de densification du territoire urbain cherchent d'abord d 
minimiser la courbe des couts. Par contre, certains projets traditionnels du type ^designer planning*, 
ou sont valorisds des dldments d faible densitd rappelant la campagne ont un objectif de maximisation
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de la courbe des b^ndfices. Ces deux approches posent problemes, parce que I'acheteur d'un logement 
cherche avant tout & maximiser ses b6n6fices nets, c'est-S-dire cette difference entre les benefices et 
les couts du projet. Rarement le niveau de densification qui maximise les benefices nets se retrouve 
au point minimal de la courbe des couts ou au point maximal de la courbe des benefices.

La difficulte est done d'estimer ce point optimal ou sont maximises les benefices nets du 
consommateur de logement. D'ou I'utilite et la necessite, comme le rappelle le paneiiste Ron 
Desjardins, de Brethour Research Associates, des etudes de marche pour etablir, avec les clients 
potentiels de ces projets du nouvel urbanisme, ces «trade-offs» et ces substitutions entre les couts et 
les benefices de ces projets. Un intervenant I'a brutalement rappeie : qu'est-ce que la qualite de vie 
urbaine, et par qui sera-t-elle definie? Y a-t-il un danger de reingenierie sociale, au nom du nouvel 
urbanisme? Car enfin, s'il est vrai que les municipalites de nos regions urbaines, surtout celles de 
banlieue, sont en concurrence les unes avec les autres, pourquoi ces projets de nouvel urbanisme ne 
surgissent-ils pas eux-memes, par leurs propres merites?

Le financement des infrastructures municipales

La deuxieme journee de I'atelier portait sur la question du partenariat public-prive dans le domaine du 
financement des infrastructures municipales : quelles en sont les formes actuelles et quelles en sont 
les implications pour I'habitation? Kenneth Whitwell de IBI Group a d'abord presents un certain nombre 
de modules de partenariat entre le secteur priv6 et le secteur public.

Puis I'auteur a choisi de nous presenter, parmi ses 18 Etudes de cas, celles qui sont pertinentes pour 
la question des infrastructures et le logement : installations collectives it Cumberland; 6coles dans 
I'agglomgration de Toronto; Canton de Pittsburgh; 6coles en Nouvelle-Ecosse; 6coles dans la 
municipality r6gionale de Peel; Richmond (C.-B.); I'aqueduc de la route 14 en Alberta; la biblioth^que 
publique it Scarborough; routes r^gionales S Waterloo; installations de traitement des eaux us^es it 
Rockland; traitement des eaux us^es £ Ottawa-Carleton; usine de purification de I'eau £ Ste-Marie-de- 
Beauce; traitement de I'eau et des eaux us^es it Hamilton-Wentworth.

La definition de partenariat retenu pour la selection des etudes de cas est plutbt large. Pour certains 
intervenants, plusieurs examples cites ne correspondent pas it la notion plus precise du partenariat 
entre le secteur public et le secteur prive ou les profits et les pertes doivent etre partages et ou, en un 
mot, le risque du projet doit etre partage. Plusieurs experiences de partenariat en regie n'ont egalement 
pas ete abordees. Ceci etant dit, des conclusions emergent des etudes de cas soumises. Parmi 
celles-ci, j'ai note :

• Le secteur prive apporte souvent une expertise manageriale et surtout, une motivation 
de resultats souvent absente du secteur public, pour diverses raisons. •

• Par centre, bien que ces nouveaux arrangements entre le secteur public et le secteur 
prive conduisent trop souvent e des transferts financiers de I'ensemble des 
contribuables it un groupe specifique de contribuables (les nouveaux residents ou les 
consommateurs directs d'un service), ce transfert est valable parce qu'il conduit £ plus 
d'efficacite dans I'allocation des ressources, faisant le lien entre ceux qui beneficient 
d'un service et ceux qui le paient.
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Le panelists Kennedy Self de la Ville de Scarborough a soumis I'id6e que bien des projets de 
red^veloppement urbain impliquent de tels partenariats et nous a d§crit le cas du centre-ville de 
Scarborough. Par ailleurs, Robert Gumming du River Oaks Group a insists, dans ses remarques souvent 
dirigges au milieu municipal, sur la n6cessit6 d'utiliser le cout global («//Ye cycle costing*) et sur le bon 
usage que I'on pourrait faire d'une 6ventuelle 6tude sur les v^ritables couts, £ court terme et 3 long 
terme, des infrastructures urbaines.

La pan^liste Enid Slack a conclu les presentations en s'interrogeant surtrois questions fondamentales 
du partenariat et du financement des infrastructures : le partenariat est-il plus concurrentiel? Qui 
beneficie et qui paie pour les infrastructures? Et qui, du secteur priv§ ou du secteur public, devrait 
emprunter pour financer ces infrastructures?

La premiere interrogation presume que la concurrence conduit 3 plus d'efficience dans la production 
et I'exploitation de nos infrastructures, cette efficience etant definie comme plus d'6conomie et plus 
de choix, ce qui est generalement le cas. Le probieme, c'est que la privatisation ne conduit pas 
necessairement e plus de concurrence et a ses avantages. Le cas des petites villes vient a I'esprit : il 
existe rarement des situations suffisamment concurrentielles dans le secteur prive pour que le transfert 
£ celui-ci d'activites du secteur public produisent les b6n§fices tant attendus. Par contre, on peut cr£er 
une situation de concurrence entre des organismes du secteur public. La concurrence intermunicipale 
existe et il est possible d'accentuer les m^canismes concurrentiels entre organismes publics pour retirer 
les b6n6fices de la concurrence sans privatisation.

La seconde interrogation sur les couts et les b6n§fices des infrastructures conduit naturellement a 
souligner I'importance de la taxation selon le b£nafice regu : il faut faire le lien entre la consommation 
d'un service et le prix du service a I'usager. Bref, la tarification des services municipaux est le 
m^canisme op£rationnel pour faire ce lien entre celui qui ban^ficie d'un service et celui qui le paie.

La troisifeme interrogation sur le financement des emprunts conduit Enid Slack a observer que les 
municipalitas n'aiment ganaralement pas emprunter (surtout en Ontario) pour financer leurs 
infrastructures mais qu'elles devraient pourtant le faire, puisque leur cout d'emprunts est moins aieva 
que celui du secteur priva (promoteur ou nouveaux rasidents).

Qu'il me soit permis d'exprimer une raserve sur ce dernier point. S'il est vrai que les taux d'intarats 
sont ganaralement un peu moins aievas pour le secteur public que pour le secteur priva, il n'en 
demeure pas moins que la responsabilisation ultime de ceux qui exigent et banaficient du 
daveloppement doit demeurer un objectif fondamental. De meme qu'en tarification des services 
municipaux, il faut accepter des frais administratifs pour imputer a chaque utilisateur le cout du service, 
la meme logique devrait pravaloir pour le financement des infrastructures. Le cout d'emprunt du secteur 
priva est certes plus aieva, mais c'est le prix a payer pour une responsabilisation des usagers et une 
meilleure maTtrise de la demande.

La diffusion de I'information

Quelles sont les facons actuelles et nouvelles de diffuser des informations sur les infrastructures 
municipales? En raponse a cette question-theme de la quatriame partie de I'atelier, le confarencier 
Chris Gates de REIC Limited nous a prasenta les rasultats d'une enquete pour avaluer les besoins
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d'information des employes municipaux en planification, production et exploitation des infrastructures 
municipales.

Le questionnaire d'enquete a 6t6 envoys a 100 rgpondants dans 50 municipality et le taux de 
participation a de 78 %, ce qui est remarquable. Pry de 80 % des rgpondants faisaient partie du 
personnel technique des municipality, ce qu'il importe de se rappeler dans I'interpryation des 
ryultats. Nous tous, ici presents, venons d'assister 3 la presentation de ces resultats et nous n'y 
reviendrons pas. Dans ('ensemble, ces ryultats temoignent de I'importance de la diffusion de 
I'information sur les infrastructures et I'habitation.

Je me permets d'insister sur le role fondamental du gouvernement, dans une economie de marche, de 
s'assurer que ce marche soit efficient et que, par consequent, I'information y soit facilement accessible 
et disponible. Par consequent, reprenant I'une des observations-interrogations de I'etude sur la 
necessite des rdseaux informatiques, je crois important que le gouvernement facilite I'acces d ses 
informations et ses recherches sur les infrastructures et le logement par ces reseaux informatiques. 
Cette information ne devrait pas seulement etre disponible, sur CD-Rom, mais egalement sur 
I'autoroute de I'information (Internet, WWW, etc.).

Dans cet esprit, il a fascinant d'apprendre de Dan Friesen de la F6d6ration canadienne des 
municipality que celle-ci est 3 mettre sur pied, ou plutdt sur ryeau:, un projet de base de donnSes et 
d'information, qui s'appelle Canada urbain : recherche en environnement. Le Comitd
intergouvernemental de recherches urbaines et rggionales est ggalement int6ress6 a etre partenaire du 
d6veloppement de ces nouveaux rdseaux qui s'annoncent. Michel Gauvin du CIRUR nous a pryentd 
le r6le de cet organisme dans I'yablissement d'un ryeau des ressources sur les infrastructures 
municipales.

Le dernier pangliste de I'atelier, Roger Mareschal, qui est conseiller municipal et membre de la 
Commission d'urbanisme de la Communautd urbaine de I'Outaouais, nous a presents une reflexion fort 
pertinente sur la communication avec les 6lus locaux. Marshall McLuhan disait que le medium, c'est 
le message; Roger Mareschal nous rappelle qu'il faut aller au-del& de I'information pour aller d la 
communication. Beaucoup de difficulty Emergent de communications insuffisantes entre le technique 
et le politique. Roger nous a presents les dangers de I'information, cette communication a sens unique, 
et nous a expliqu§ comment §tablir cette veritable communication efficace entre le technique et le 
politique.

En conclusion de ces deux jours d'atelier, j'aimerais partager avec vous ces trois 6l6ments de reflexion :

• Les infrastructures sont souvent des biens 6conomiques de nature privy.

Les infrastructures municipales, c'est-^-dire les rdseaux d'eau et d'dgouts, les usines de traitement de 
I'eau, les installations de recyclage, etc. sont essentiellement des biens dconomiques de nature privy, 
selon leurs caractdristiques dconomiques. Leur consommation est le plus souvent individuelle, 
('exclusion de ceux qui ne voudrait pas payer est possible (bien que socialement difficile), les couts et 
les bdndfices sont mesurables, ce qui autorise la tarification et le recouvrement des ddpenses.

Par centre, ce sont des biens privy prdsentant des dconomies d'dchelle importantes, ce qui peut 
empdeher la concurrence et conduire d une situation de monopole. C'est souvent pour cette raison que
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ces biens ont 6t§ acquis par le secteur public qui en assure 3 la fois la production et I'exploitation. Par 
centre, des situations similaires de monopole existent en communication (par exemple, le t6l6phone 
local) ou le gouvernement ne poss^de pas les infrastructures mais surveille les prix charges aux 
consommateurs (CRTC).

Bref, bien que la propri6t6 actuelle des infrastructures soit g6n6ralement publique, leurs caract6ristiques 
en font des biens plutot priv^s sur le plan de I'analyse 6conomique, ce qui ne cr6e pas d'obstacles 
th^oriques £ la privatisation des infrastructures actuelles ou futures, en autant que les prix aux 
consommateurs puissent Stre r6glement6s pour empecher des profits de monopoles. Cette reflexion 
ouvre peut-§tre des perspectives int6ressantes en cette p6riode d'endettement excessif du secteur 
public.

• La tarification et ses difficulty

L'utilisation de frais 3 I'usager (tarification) revient constamment dans les recommandations des 
spScialistes de la fiscalit6 municipale, incluant les miennes. Pourtant, si cette approche au financement 
des services publiques est si int^ressante et si valable, pourquoi en avons-nous si peu en financement 
municipale? Pourquoi cette difficult^ de passer de la th^orie & la pratique de la tarification?

La difficult^ r^sulte d'un consensus informel des int6r§ts convergents du consommateur, du producteur 
et du d^cideur politique des services municipaux.

• Le consommateur de services municipaux pr6f6re naturellement un service gratuit. Bien 
entendu, il sait tr6s bien que rien n'est gratuit, mais il reconnaTt, suite a la distribution 
in^gale de la richesse, que si le financement du service est obtenu d'un impflt plutot 
progressif, il y gagne. Ainsi, pour bien des services (mais pas tous), ('absence de 
tarification opere une redistribution de la richesse favorable S un plus grand nombre de 
contribuables.

• Le producteur de services comprend 6galement que la gratuity d'un service est dans 
son int6ret, surtout s'il estime que la tarification pourrait rSduire la consommation du 
service qu'il produit, affectant directement I'importance de son travail dans 
I'organisation.

• Pour le d6cideur politique, la gratuity d'un service, ou du moins ('absence de tarification 
directe, offre aussi des avantages sur le plan du march6 des votes. La tarification 
nouvelle d'un service percu comme gratuit par la majorite des contribuables demande, 
certes, un certain courage politique.

Ainsi, consommateurs, fonctionnaires et hommes politiques partagent des int6r§ts communs qui sont 
loin d’etre favorables S la tarification des services municipaux. Seul un choc exogdne, comme celui 
provoqu^ par les prochains transferts fiscaux, risque d'^branler cette coalition naturelle.

• La forme urbaine et le systfcme des prix

Le d6veloppement immobilier S faible density et l'6talement urbain qui en d6coule ont 6t§ possibles et 
le demeurent essentiellement parce que la maison de banlieue a faible density est une aubaine pour le
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consommateur. Cela a dit, mais insistons de nouveau devant ce «nouvel urbanisme» qui se heurte 
sur le mur d'un syst&me de prix plein de distorsions.

Le nouveau resident de banlieue ne paie pas directement plusieurs des couts importants que son choix 
de d^veloppement impose d la soci6t§. Quand il y a tarification de certains de ces couts 
(infrastructures, services, etc.), c'est le plus souvent une tarification au cout moyen, done inefficace 
puiSqu'elle ne tient pas justement pas compte du coQt marginal.

Le consommateur est rationnel et choisit la faible density parce qu'elle est subventionn6e et qu'elle 
offre plus pour moins. Par consequent, pour contrer ce type de developpement, il faut revenir au 
principe de la veritd des prix. II faut que les choix des consommateurs se fassent en tenant compte du 
vrai cout du ddveloppement.

Le marchd de la promotion immobiliere est innovateur et efficace, encore faut-il que les signaux 
d'allocation des ressources que sont les prix soient justes. Au-deie des experiences pilotes 
d'amenagement qui sont certes interessantes comme projets de demonstration, I'effort doit §tre mis 
sur la verite des prix et sur la tarification des infrastructures municipales et scolaires et celles des 
services municipaux et regionaux. En ce sens, le meilleur outil pour I'avenement d'un developpement 
durable et, qui sait, d'un nouvel urbanisme, demeure un bon systeme de prix.
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■ Mot de cloture ■

Conferencier
Douglas A. Stewart, Soci6t6 canadienne d'hypothdques et de logement

et atelier nous a donnd beaucoup de mature 3 rdflexion. Sans vouloir reproduire la synthase 
de Pierre Letartre, j'aimerais faire quelques observations concernant le rfile de I'information 
sur les infrastructures, notamment en qui a trait & la gestion et a I'dtat de nos 
infrastructures, aux personnes qui en bdndficient et qui les paient, & ce que les 

consommateurs attendant de leurs propres collectivitds et aux partenariats publics-privds.

mi

I'information dont nous disposons sur l'6tat de nos infrastructures et les technologies existantes 
capables d'amdliorer nos systdmes pourrait et devrait §tre mieux utilisde. Par example, Guy Fdlio a 
mentionnd que le Canada pourrait rdaliser des dconomies d'un milliard de dollars si les municipalitds 
utilisaient les meilleurs systemes de gestion des infrastructures disponibles actuellement. C'est Id une 
ddclaration puissante.

Comment pouvons-nous amener les municipalitds d adopter ces systdmes? La cld consists d diffuser 
I'information disponible sur ces systdmes aux municipalitds. Nous devons nous assurer que les 
municipalitds les connaissent. La cld serait peut-etre d'dtablir un rdseau d'information sur les 
infrastructures pour s'assurer que toutes les municipalitds au Canada ont acces d I'information sur les 
meilleures pratiques.

II imports aussi de «communiquer» convenablement, comme I'a laissd entendre Roger Mareschal, pour 
s'assurer que les ddcideurs municipaux et le grand public sont convaincus de I'utilitd de ces systdmes 
de gestion.

Enid Slack nous a fait une trds bonne introduction aux finances municipales, et la question de savoir 
qui sont les bdndficiaires et qui sont les payeurs est au coeur mdme de la question des infrastructures. 
Sebastian Moffatt a parfaitement raison lorsqu'il dit qu'un grand nombre des coQts «cachds» lids aux 
habitudes de consommation doivent dtre rendus plus explicites. Ce n'est qu'd ce moment-id que nous 
saurons quelles sont les vdritables options. Autrement, nous continuerons de faire les choix implicites 
dans ('ignorance.

Bien que j'accepte les principes gdndraux qui sous-tendent la comptabilisation du cout complet, je me 
demande si nous sommes capables d'opdrationnaliser le concept. D'abord, les conclusions auxquelles 
on arrivera concernant le cout social d'une activitd (par exemple, d'une maison suburbaine) ddpendront 
des limites qu'on donnera d notre enquete. Si on la limite auxlogements suburbains neufs, on n'arrivera 
pas d la meme conclusion que si I'on s'dtait limitd d un type de logement en particulier, et elle serait 
diffdrente aussi si I'on tenait compte des activitds commerciales et industrielles. Dans les analyses de 
ce genre, et du moins en thdorie, plus ('analyse est exhaustive, meilleure elle est. Par centre, plus 
('analyse est compldte et plus elle devient difficile.
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Les questions de distribution Ii6es & la tarification sont une autre composante importante de ce genre 
d'analyse. Les points de depart varieront consid^rablement d'un groupe 3 un autre, et il importe aussi 
de se rappeler que la repartition du revenu et de la richesse n'est pas dgale.

En ce qui a trait £ la question de savoir ce que les consommateurs veulent dans les nouvelles 
collectivitds, beaucoup de questions ont ete soulevees pendant les debats sur les nouvelles approches 
de la planification. Toutefois, il semble qu'on n'ait pas regie le probldme qui consiste £ savoir comment 
determiner ce que les consommateurs veulent reellement. II est troublant de voir que le systeme actuel 
semble nous condamner a produire ce que les residents etablis veulent plutdt que ce que veulent les 
futurs habitants de la nouvelle collectivite. Bien sur, cela n'est pas un nouveau probieme pour les 
urbanistes ou les hommes politiques municipaux, mais il semble particulidrement pertinent a la lumiere 
des commentaires d'Enid Slack a I'effet que les consommateurs auront probablement a payer non 
seulement pour les collectivites dans lesquelles ils demeurent, mais aussi pour celles des generations 
passees et futures.

La discussion sur les partenariats publics-prives a ete fascinante en raison de son actualite ainsi que 
par sa capacite de nous entrainer dans une discussion sur les principes de base des finances publiques. 
J'ai 6te heureux qu'on fasse la distinction entre les partenariats qui procurent certains avantages 
intrinseques et ceux qui ne sont que des expedients pour venir a bout des embScles dans le processus 
d'amenagement. Comme nous I'a conseilie Robert Gumming, nous ne devrions pas considerer les 
partenariats publics-prives comme etant la solution dans toutes les situations ou comme le moyen de 
regler totalement le probieme du financement de nos besoins en infrastructure. La rdponse consiste 
a mieux gdrer les infrastructures et a rationaliser la tarification de I'eau et des services d'egouts.

Que faut-il faire maintenant? Pour nous a la SCHL, quelques-unes des prochaines etapes sont claires. 
L'achevement et la diffusion des documents presentes a I'atelier et la preparation du compte rendu 
sont les deux etapes suivantes les plus dvidentes.

Nous devrions tous tirer parti de I'eian donne par cet atelier et essayer d'etablir des partenariats pour 
faire de la recherche et travailler ensemble plus etroitement. A la SCHL, nous avons I'intention de 
travailler avec nos collegues federaux, nos homologues provinciaux, I'industrie et d'autres parties 
intdressees pour examiner la faisabilite de crder un centre d'information national et un r^seau 
6lectronique qui faciliteraient le transfert de la technologie et I'dchange d'information entre toutes les 
parties intervenant dans le domaine des infrastructures. On semble beaucoup s'int^resser a ce type de 
mdcanisme.

Concernant I'dchange d'information, on semble s'int§resser 3 la r§gularisation des reunions de ce 
genre, ce dont on tiendra compte.

A ce meme sujet, nous d la SCHL pr§sidons le Comitd national de recherches sur le logement et lui 
assurons des services de secretariat. Le Comite comprend des representants de tous les organismes 
provinciaux et territoriaux d'habitation, des associations de I'industrie et un certain nombre de 
ministeres et organismes federaux. Ce comite a pour objectifs de coordonner les efforts de recherche, 
d'encourager le partage et la mise en oeuvre des resultats des recherches et de promouvoir ['utilisation 
plus efficace des fonds limites disponibles pour la recherche. Plusieurs groupes de travail ont ete crees 
sous I'egide du CNRL. Ces groupes accordent une attention particuliere e certains sujets comme 
I'innovation technologique, le commerce, I'environnement et la qualite de I'air interieur. La creation
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d'un groups de travail sur les infrastructures municipales et le logement sous les auspices du Comitd 
national de recherches sur le logement aiderait § dtablir de nouveaux partenariats et favoriserait 
I'dchange d'information et des rdsultats des recherches dans ce domains. La SCHL a I'intention de 
mesurer I'intdret pour la creation d'un tel sous-groupe parmi les organisations respectives des 
participants.

En termirtant, j'aimerais reprendre un commentaire que nous a fait un participant plus tot pendant 
I'atelier : nous sommes la gdndration prdcddente de la gdndration suivante et nous sommes la 
gdndration qui a crdd les infrastructures dont la gdndration suivante devra s'accommoder. J'esp&re que 
cet atelier a contribud un tant soit peu a engendrer chez la prochaine generation une evaluation plus 
favorable de la notre.
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PROGRAMME

ATELIER SUR LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET
L'HABITATION

22-23 MARS 1995 
HOTEL WESTIN, OTTAWA

PREMIERE .TOURNEE

9h00 - 9hl5
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□

Remarques d'ouverture
Douglas A. Stewart, Societe canadienne d'hypotheques et de 

logement

■ Evaluation de 1'etat des infrastructures municipales ■
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• Les municipalites sont-elles au courant de 1'etat de leurs 
infrastructures municipales?

• Quelles lemons peuvent etre tirees des pratiques actuelles 
d'evaluation de 1'etat des infrastructures municipales?

Moderateur: Hani Mokhtar, Bureau de I'infrastructure 
Conferencier: Guy Felio, Conseil national de recherches 
Panelistes: Serge Pourreaux, Centre d'expertise et de recherche

eh infrastractures urbaines 
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Tom Field, CH2M Hill Engineering 
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Pause

Discussion
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□ □□ n □



13h30 - 17h00 ■ Economies au moyen d'approches differentes k la planification ■

Questions'.

• Quelle est la relation entre les approches differentes de 
planification et les infrastructures ?

• Ces approches differentes permettent-elles vraiment de 
reduire le cout des infrastructures ?

Moderateur. Hok-Lin Leung, Universite Queen's 
Conferenciers: Ken Ferguson, Hygeia Consulting Services

Ray Essiambre, Essiambre Phillips Desjardins 
Panelistes: Owen Tobert, Ville de Calgary

Art Mellish, Consor Developers Inc.
Ron Desjardins, Brethour Research Associates

13h30 - 15h00 Presentations

Conferenciers: 30 minutes chacun
Panelistes: 10 minutes chacun

15h00 - 15hl5 Pause

15hl5 - 17h00 Discussion

IThOO Levee de la seance



DEUXIEME JOURNEE

9h00 -12hl5 ■ Le financement des infrastructures municipales ■

Questions:

Les partenariats publics-prives dans le domaine du 
financement des infrastructures municipales : quelles en 
sent les implications pour 1'habitation ?
Qu'est-ce qui fait qu'un partenariat public-prive aura du 
succes ?

Moderateur: Ted Bryk, Association canadienne des constracteurs
d'habitations

Conferencier: Kenneth Whitwell, IBI Group 
Panelistes: Kennedy Self, Ville de Scarborough

Robert Gumming, River Oaks Group 
Enid Slack, Enid Slack Consulting
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Conferencier: 45 minutes 
Panelistes: 15 minutes chacun

10h30 - 10h45 Pause

10h45 - 12hl5 Discussion

12hl5 - 13h45 Dejeuner (servi dans la salle "Les Saisons")



13h45 - 16h00 ■ Diffusion de 1'information ■

Questions:

• La diffusion de 1'informaion et ses embuches
• De nouvelles fagons de diffuser de I'information sur les 

infrastructures municipales

Moderateur. Serge Pourreaux, Centre d'expertise et de recherche 
en infrastructures urbaines

Conferencier. Chris Gates, REIC Limited
Panelistes: Dan Friesen, Federation canadienne des

municipalites
Michel Gauvin, Comite intergouvememental de 
recherches urbaines et regionales

Roger Mareschal, Ville d'Aylmer et Commission 
d'urbanisme de la Communaute urbaine de 
I'Outaouais

13h45 - 15h00 Presentations

Conferencier: 30 minutes
Panelistes: 15 minutes chacun

15hOO - 15h45 Discussion

15h45 - 16h00 Pause

16h00 - 16h45 ■ Seance de cloture ■

16h00-16h30 Resume du rapporteur
Pierre A. Letartre, Universite Laval

16h30 - 16h45 Remarques de cldture
Douglas A. Stewart, Societe canadienne d'hypotheques et de 
logement

16h45 Fin de I'atelier

□ □ □ □ □ □
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Art Mellish 

Sebastian Moffatt 

Hani Mokhtar 

Denis Myette 

Robert Noseworthy 

Don Osmond 

Marie-Helene Pastor 

Serge Pourreaux 

Amrik Rakhra 

Shayne Ramsay

Clarence Randell

Elliot Rodger 

Jerry Roehr 

Kennedy Self 

Enid Slack 

Douglas A. Stewart 

Donald Tate 

Dale Taylor 

Owen Tobert 

Jacques Tmdel

□ . n

Consor Developers Inc.

Sheltair Scientific Ltd.

Travaux d'infrastructure - Conseil du tresor du Canada 

Societe canadienne d'hypotheques et de logement 

Newfoundland and Labrador Housing Corporation 

Newfoundland and Labrador Housing Corporation 

Societe canadienne d'hypotheques et de logement 

Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines 

Industrie Canada

British Columbia Ministry of Housing, Recreation and 
Consumer Services

Newfoundland and Labrador Department of Municipal and 
Provincial Affairs

Travaux publics et Services gouvemementaux Canada 

Association canadienne des constructeurs d'habitations 

Ville de Scarborough 

Enid Slack Consulting Inc.

Societe canadienne d'hypotheques et de logement

Environnement Canada

Ministere des Affaires municipales de I'Ontario

Ville de Calgary

Societe d'habitation du Quebec

n □n



NOM ■ ORGANISME

Joe Vincelli Municipalite regionale d'Ottawa-Carleton

Kenneth Whitwell IBI Group

□ □ □ □n • □


