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Sommaire 

Depuis quelqucs années, les autorités pubiiques de nombreux pays se disent intéressées par 

F'nitégmtion des poiaigues de gestion de I'eau et appuient l'idée d'une gestion intégrée de Teau. 

Mais, quelle signification doit-on accorder à cette volonté en regard de la diversité des 

cultures natiooales et des pratiques historiquement instituées ? QwUe est plus précisément la 

prtée d'une gestion planifiée des politiques de l'eau à l'écheile d'un bassin, à savoir les 

potentialités et contraintes politiques et techniques liées au tedoire, et quels ajustements sont 

possiiles lors de la mise en oeuvre d'une tek fornie de gestion ? 

L'objectif générai de la présente recherche est d'apporter un éclairage sur ces questions, en 

mettant i'accent sur les changements insti~iormeis survenus au Québec au cours des trente 

dernières armées en matière de gestion de lfeau Le sujet de cette recherche, qui est celui de la 

mise en oeuvre d'une gestion piadiée de l'eau et du territoire par les mstitutions publiques, 

rejomt le problème général de la durabiüté de l'institution d'une approche ensembliste de 

gestion des ressources et du territoire et le problème spécioque de cette durabiliti en regard 

du contexte particulier de l'aménagement d'un bassin, celui de la rivière Yaniaska, dans la 

perspective d'un nouveau mode de régulation du territoire et de i'eau 

Afin d'aborder ces problèmes, nous devons nous questionner sur le contexte de gestion de 

l'état québécois Face à son territoire et les enjeux plus p&is de la gestion de Peau qui en 

découlent sous la forme de problèmes de régulation. Au Quek, il s'agit pdcérement 

d'observer et d'adyser comment les logiques d'acteurs institutiormels qui soutierment une 

variété de régulations sectorieiles vont s'imposer face à uw logique d'ensemble dont témoigne 

le plan Yaniaska L'hypothhe centrale étant que ces logiques d'acteurs vont donimer la 

logique d'ensemble prome par l'État québécois la fin des armées 1960 et que cette 

d o d o n  va impliquer le renforcement des dgukiorn secforielles sur le territoire avec une 

série d'ests non auticipés qui mettent en le prhcipe de duraMt6 recherché par le pian 

initiril_ 



L'exemple historique du plan d'aménagwt du basSm de la Yamaska que nous utilisons 

comme étude de cas est révélateur des enjeux de la gestion de Peau tels qu'k structurent 

mare à la fin des armées 1990, le contexte québécois de gestion de reau L'éMhiation, de 

nature qualitative et descriptive, veut mettre en évidence la signification à la fois politique, 

technique et tenitoride du premier projet de gestion intégrée au Québec en soulevant 

I'importance du poids des acteurs mstihaiornels dans ia réguiation du territoire et les efks 

territoriaux de la structuration de la gestion de l'eau au Québec dans la durée. Ce cas révèle 

non seulement les di£Ecuités de la gestion de l'eau, mais souiève le problème de structuration 

institutiormeiie à l'origine de ces dif£ïcuités. Notre a+ est donc centrée sur une 

interprétation de la capacite limitée des acteurs instiMiomels a réagir aux contraintes et 

contradictions territoriales révélées a travers la mise en œuvre du projet d'aménagement de la 

Yarnaska qui se vouiait unificateur, et sur les multiples territoires de La gestion de Peau qui 

sont associés à un mode de gestion de Peau fhgmenté. 
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Avant-Propos 

Cette thèse est le produit misé d'un c m t  tirant ses origines d'un questionnement sur 

le développement durable qui s'est graduenement dépiacé vers celui de k durabilite des 

institutions et de h gestion du territoire. Ce fàisant, ce déplacement d'objectif permettait un 

retour en arrière vers le cas Yamaska constmiant une opportunité de prendre du recul par 

npport i une conception de la g&n qui pmle la noweauté technique et oqanisatiomielle 

comme nécessaire progrès, et qui pose l'efficacité comme un dogme sans h n t i h ,  deux 

idées indirectement mises a l'épreuve par la présente thèse. Ce recul devenait d'autant plus 

nécessaire qu'au Québec on se questionne (au moment d'écrire ces lignes) sur le principe de 

gestion intégrée de l'eau et de durabilité des politiqua sectorielles Le lecteur ne s'étonnera 

donc pas de noter i'absence de solutions d'hgénierie politique ou technique aux problémes 

qui se posent dans ia mesure oll c'est la modernité à i'œuvre qui est questionnée par delà le 

plan d'aménagement du basmi de la Yamaska, les solutions techniques et les compromis 

politiqua en vigueur. 



Introduction gknérale 

Dans un contexte relativement mondialisé d'états nationaux plus mterventionnistes au cours du 

20iéri-9 siècle, le Québec et le Canada ont institué une nouveIle approche de résolution des 

conflits sociaux: la planification et l'ménagement du teniîoire. Récemment, le dilemme entre 

le progrès, le niaintien des ressources et des sociétés humaines s'est posé à une échelle sans 

précédent compte tenu de i'accroiswment des capacités de production et de consommation 

des sociétés occidentales à économie de croissance et de marché. C'est dans cette veine que 

sont apparues notamment les notions d'écodéveloppement, de stratégie de conservation, de 

développement durable et viable, etc.. L'idée demeure en apparence fort simple, même si elle 

n'est pas nouvelle, soit d'assurer k durabilité des rapports homme-société-nature par un 

agencement institutionnel et technique donné. 

Pourtsnt, la réalisation d'une telle idée sous k forme d h  politique publique est 

probIdmatique à plus d'un titre. En effet, l'urgence de la situation ne Fait pas nécessaifernent 

consensus et la moyens encore moins. Partant d'une ressource vitale, l'eau, nous avons été 

amené à MUS questionner nir la p o s s i i  d'instaurer une teile drirabiIité en matiére de gestion 

des ~ssources. L'approche rationneIle des politiques s'avérant imufhnte, une analyse 

critique nous aide ii mieux concevoir les limites actuelles de la gestion de I'eau compte tenu de 

la nature conflictuelle de l'interaction mstitutionnelle. Particulièrement, I'école h n ç a k  de la 

réguiation et l'écologie poiitique se sont avérées utiles a la conipréhension des problémes de 

gestion de Peau et de conflits institutionnels que l'on songe par exemple aux apports va& de 

Barraqué (1 999, Marié (1 999, Lipietz ( 1 998). Prenard appui sur une Perspective transversale 

de divers courants théoriques dont l'écologie politique, mus posons au premier chapitre, les 

jalons d'une critique de la notion de gestion intégrée de l'eau dans une perspective rationaiiste 

et technicienne. 

L'étude de cas (l'aménagement du bassin de h riviére Yamaska) qui sert d'analyseur de cette 

prob1ematiqu.e est exemplaire à plus dim titre: il s'agit d'abord du contexte québécois ii 

P'i& d'un régnne politique f.édéraEpmvind, puis de la première tentative de gestion de 

l'eau à I'éckk d'une région hydrographique. C'est enfin une tentatk marquée de 



phification par un état-nation en pleine construction et à un moment où le capital de 

légitimité semble des pius élevés. Une approche diaiectique centrée sur le jeu et les tensions 

entre acteurs btitutionnels est utilisée dans le but de révéler la rigidité des régulations 

territoriales à l'oeuvre demère le plan d'ensemble de l'aménagement du bassin de la rivière 

Yaniaska Cette approche méthodologique est précisée au chapitre 2. 

Pour aborder le problème de conception et de mise en oeuvre d'une politique de gestion 

integrée de l'eau au Québec et l'opposer ensuite aux réguktions sectorielles, nous présentom 

d'abord le contexte d'émergence de la logique emembliste avec la tension fédérale-provinciale 

qui y préside afin de bien camper le lien entre la gestion du territoire et la volonté et la capacité 

de l'état québécois de mener seul une politique de gestion intégrée de l'eau. Dans le chapitre 3, 

nous précisons également les premiers efforts de planification opérés au Québec dans les 

années 1960 en continuité et en rupture tout à la fois, avec la période de i'aprés-guerre. Dans 

k continuité de ce mowement de planification, nous présentons enaite (chapitre 4) le plan 

Yaniaska et les fàcteurs qui en justifient l'émergence, ses particularités sur le plan de la 

conception et le territoire sur lequel il tente de s'imposer. Puis, nous abordons phis 

directment les éléments historiquement associés au mode d'exploitation intensif du territoire 

québécois qui contriibuent a définir les pratiques et l'identité des acteurs institutionnels qui se 

rnobilisRn autour de la gestion de l'eau au Québec (chapitre 5). Ce premier bloc de résultats 

permet de cadrer les origines et les particularités de la conception d'me politique d'ensemble 

de la gestion de l'eau au Quék.  

Dans le second bloc, on aborde plus directement la mise en oeuvre du projet de gestion 

intégrée que propose le p h  Yamaska, avec les tensions Bistautionneiles et le rôle des milieux 

associés aux diverses répuiations sectorieles et aux acteurs instmitionnels dans l'applicaîion 

d'une g&n intégrée. Nous abordons successivernent les diverses formes de territorialités 

opérées par les acteurs institutionnels à travers les décisions prises par ces acteurs. Ce bloc se 

présente particlieRmRit - % sous la forme de quatre chapitres abordant, chacun, une forme de 

territorialité particdiète liée à une régulation sectorielle. Nous posons d'abord le rôle cenaal 

de I'OPDQ qui cherche dès le départ à s'imposer comme le régubieur ensembkte du plan 

Yamaska et qui propose un mode de gestion régionalisé du t d o i r e  (chapitre 6). Puis, nous 



ékborons sur b dynamique du MRN et sa politique de -on des eaux, de même que 

le rôle du MTCP qui vient bonifier la régularisition (chapitre 7). Ensuite, nous abordons le 

MAM et sa politique de gestion uhahe sur le territoire et le Iien qui existe avec cek des 

réseaux lrrbairs a laquelle se rattache les SPE (chapitre 8). Enfin, nous wistons sur le rapport 

particulier du MAC et de sa politique de gestion agricole sur le temtoire et l'effet sur le 

chargé de la gestion forestière (chapitre 9). En conclusion (chapitre 1 O), nous posons le 

dilemme d'tm @OF. intégr& daris le ccmtexte de territoires hgentés, d'un aaa~ntissaPe A A - 
lirmté de la part des acteurs institutjonnels et de la persistance des e x t e d é s  territoriales. 



CHAPITRE 1 LA GESTION INTÉGRÉE DE L'EAU OU COMMENT OPERER 

RATIONNELLEMENT UNE POLITIQUE PUBLIQUE DURABLE 

Depuis quelques années, la thematique de la «gestion mtégrb de l'eau tend à s'imposer 

comme l'un des principaux éléments du développement durable1. Dans ce contexte, la gestion 

intigrée de Tcau çodh de m r h u x  défis patic*f~lgnt l&% i !'implantation de 

méankrm mstiNionnels aptes à produire un noweau cadre d'action publique. Par delà la 

<<gIobalisation environnementale>> que certains auteurs évoquent, il reste que la légitimité 

première d'une gestion intégrée trouve son origine dans le rôle des Étatsnations et de lem 

moyens, dans le choix des politiques publiques (Nations UNe$1989 ; OCDE, 1989). 

La gestion mtégrée, entendue comme politique publique à la fois «globahsante)) 

(comprehemive) et efficace mise de l'avant par les États-nations, implique particulieremeiit . \ 

I ' é t a b b t  d'accords durables alors que paradoxalement, on assiste à une rnultiplktion et 

une intensifbtion des pmblèmes de dkgradation des espaces et des ressources nahueks, de 

nuisances et de diverses fonnes de pollution Si i'approche rationnelle de conception des 

politiques précise un certain nombre d'intentions fornieiles judicieuses, force est d'admettre 

que les réaüsations ne rencontrent pas les attentes formulées par les autontés publiques. Les 

contraintes structurelles externes et internes aux états limitent en e&t la marge de liberté 

nécessaire à une teile approche de k politique. 

Dans cette perspectiw, mus sommes d'abord amenés a définir b sens et la portée 

conceptueIIe d'une gestion intégrée (section 1.1) afin d'en apprécier l'8nportance. Dans un 

second temps, nous relevons les difEkdtés de mise en oeuvre en questiormant la marge de 

liberté de l'État-nation à qui revient h dkfinition dime telle pokique (section 1.2). Differeats 

coliraats et notions théoriques sont ensuite précisés pour d b  févohition des politiques 

1 . II ne s'agit pas ici de faire l'exégèse de la notion de développement durable. Pour mieux situer cette 
notion, on pourra notamment !a comparer I'écodéveloppement (Sachs, 198f), à la stratégie de 
consemation mondiale (IüCN, 1980), à la dynamique de i'équili'bre des rapports nord-sud, au 
ddvetoppement & écheIle humaine (Schumpeter, 1972), aux problématiques d'équili'bce population- 
mssamces (Club de Rome), etc., ensemble de notions ou de considérations dont les racines sont plus 
anciennes et qui ont l'avantage de mettre en perspecti0ve la notion de développement durable. 



dans une perspective critique (section 1 -3). Le choix d'une perspective liant le territoire. la 

technique et le politique est ensuite précisé dans le but de poser les principaies notions et 

concepts utW pour interpréter les résuitats d'une anaiyse empirique de gestion de l'eau au 

Québec (section 1.4). Nous terminons en posant une hypothèse principale de nature 

exploratoire. accompagnée de propositions secondaires pour maiyser le cas choisi (section 

1.5). 

1.1 LE PROJET DE GESTION INT&GRÉE DE L'EAU: QUELQUES ELEMENTS 
DE D É ~ T I O N  

La perspective d'une gestion rationnelle de l'eau domine encore largement le discours de 

conception et de mjse en oeuvre des politiques. Pour s'en convaincre. on peut consulter divers 

documents publiés au Canada ou récemment au Quibec (ex. Conseil exécutif du Québec. 

1997). ou de portée mtemationaie (ex OCDE. 1989: Nations Unies. 1990: Le Moigne cf al. 

éds.. 1992). L'appel a un nouveau ((contrat mondial>) de i'eau (Pernik 1998) par certains 

intervenants des milieux non gouvernementaux montre G aussi à quel pomt i'idée dune 

gestion ((mtégrée)) à une échelle ou une autre du territoire est bien admise. 

Ann de mieux saisir comment la volonté gestionnaire exprime le problème de mise en oeuvre 

d'un politique de i'eau. nous voulons d'abord préciser la notion de gestion intégrée de i'eau 

teiie qu'eue émerge comme projet rationnel de gestion du territoire et des murces, sans 

questionner les fondements mêmes de la croissance et du mode de dévebppement étabii. Dans 

cette perspective. la notion de gestion intégrée traduit de prime abord une volonté 

darticuIation cohérente et fonctionnelle de gestion d'une multitude de problémes d'utilisation 

de i'eau à partir d h e  approche générale capable d'optmiiser l'ensemble des usages et bénefices 

leur étant associés. 

Ce projet d'mtégration n ' a  toutefois pas unique à l'eau. En effet, il s'adresse plus iargement à 

la gestion de i'ensembk des ressources natiaelles renouvehbles. implique dans tous ces cas 

i'adoption dime approche globale (comprehenrive) en ce qui conceme k divemté des usages 
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exlstants, d'une logique analytique permettant de corrgrendre les relations de cause à effets 

entre les pressions des activités humaines et les équili'bres biophysiques. et d'une cohérence 

dans l'application des solutions en regard des problèmes identifiés (MitcheiL 1990). De 

manière synthétique. Boisvert et al. ( 1  982) soulignent dans le cas précis de la gestion de i'eau 

au Q u é k  qu'il s'agit : 

«d'assurer une utilisation optimale pour l'ensemble des magers. tant ri l'échelle des 

régions que du Québec.» (Boisvert et al.. 1 982. p. 2741. 

L'opération d'une gestion mtégrée. donc i'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de 

i'eau. se doit dès lors d'évohier à l'mtérieur diin espace de connaissances de la ressource «eau» 

et de ses usages. d'un mode d'allocation rationnellement d é t e d .  d'un aménagement tirant 

un pro& optimai du potentiel d'uthtion de la m u r c e  et d'un contrôle des normes de 

qualité qui déterminent la capacité d'usage (Levert et Boisvert. 1 985). 

La manière de parvenir à ce but s'appuie sur un processus décisionnel que l'on pounait 

qualifier de classique dans la mesure où ce processus fàit l'objet d'un découpage assez 

simikire d'un auteur à l'autre. Ainsi, on peut percevoir un modèle général dont l'expücitation 

reste à peu près ia même. malgré l'accent sur un aspect ou l'autre de ce processus lors de 

l'évaluation des politiques publiques (Bellavance. 1985: Mény et Thoenig. 1989: Muiler. 

1990: Sfa 1992). En se référant à ces auteurs. nous pouvons dégager un modèle générai qui 

présenterait un projet de gestion mtégrée selm une logique rationnelle articulée autour de 

quelques étapes centrales bien définies et animées les unes aux autres selon une logique 

temporeile bien précise. 

Dans cette perspective. quatre ou cinq étapes centrales peuvent être décrites. étapes qui 

agissent rétroactivement sur la conception a h  â'asnirer une amélioration constante du 

processus d'élaboration et de mise en œuvre d'une gestion intégrée. La première étape à 

distinguer est celle de k m u c e p h  où sont évaiués rationnellement les problèmes mis a 

l'agenda politique, ce qui n'est pas sans poser le problème de la légitimité des enjeux (Mder, 

1 990). et du choix d'un ensemble d'options d'intervention f2iiicÿint place à un large éventail de 

considérations. Cette étape estsensée intégrer toute une série de variantes élaborées d a m  une 



perspective d'ensemble du bien public. E d e ,  des experts oeuvrant dans diverses spécialités 
. . 

au sein de l'état sont mobilws pour une étape de valinntion où ds estiment, mesurent et 

conf?ontent l'ensemble des effets anticipés des options considérées. En troisième lieu. ces 

experts sélectionnent une option préférentielle et h traduisent sous la forme d'une c k i s h  

fornielle touchant simultanément le contenu de k politique à instituer et les variables de mise 
, . 

en oeuvre (délais, budgets. intervenants responsables). L'~rtrirtuin ou la mise en oeuvre vient 

confirmer k justesse de la décision alors que la programmation budgétaire et l'échéancier des 

travaux ajustent la décision aux contraintes organisationneiles de I'Çtat. E& I'évahinrinn 

assure la révision des e&ts d'une politique de I'eau et par son effet de rétroaction une 

bonification de la conception Comme l'ont souligné Mény et Thoenig ( 1989). l'ivaluation des 

politiques dernier maillon qui complète i'exécution est l'étape la moins bien circonscrite de ce 

processus. notamment en raison du risque qu'elle pose quant à la remise en cause des 

politiques2. 

L'adoption d'une nouvelle politique émerge donc sous la forme d'une analyse systématique des 

pro blèrnes et des solutions. La natmalisat ion' d'une appmc he rat ionnefle. c'est-à-dire 

l'acceptation indiscutable d'une approche unique et articulée xlon une logique des fins et des 

moyens au sein des états moderne. est telle que la gestion intégrée s'imposerait c o r n  le 

produit de deux nécessités autonomes. D'abord, une nécessité de la ((nature)) elle-même 

comme le so digne notamment Bartlett ( 1 990) : 

«Iniegmted comprehensive decision muking, in which problems wuld be comidered 

wirh regards to rheir inierreluied. interconnected totality. wus required by the nature 

of the environment itself) (Bdett. 1 990. p. 235). 

'. Comme l'a souligne Gariépy (1989) relativement a la procédure quebecoise d'évaluation 
cinvironnementale, la tentation est forte d'échapper au dialogue et a la remise en cause des projets. 
Forester (1989) et Hall (1992) constatent de leur côté Ies difficultés de révision des politiques et les 
multiples stratégies possibles permettant d'éviter le dialogue et la revue des politiques publiques. Forester 
(1989) souligne particuliérment les stratégies d'évitement comme les fausses promesses. la sélection 
limitée ou biaisée des participants à la prise de décision, la limitation des options dés le départ ou le biais 
en fàveur de certaines d'entre elles. 
3 . On peut supposer que la capacité de la logique rationnelle de s'extraire du contexte et d'être 
généralisée fàcilite son acceptation par des structures organisationnelles, politiques et techniques qui 
tendent a uniformiser les problémes et tes sotutions pour les rendre manipulable par ces mêmes 
stnictures. 
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Puis une nécessité «sociale)) découlant d'un éclairage provenant d'une multiplication des 

(cproblèmes)> environnementaux. À ce chapitre, on estime que : 

((greater priority of environmentaI issues on the @Iic agendn as the magnitude of 

the problem of environmental degradation hm becorne clearer.. . » (Skogstad and 

Kopas. 1992. p. 43). 

Cette double nécessité d n e  les tenants d'une gestion de l'environnement et de l'eau en 

particulier à repenser l'action institutionnelle à Fintérieur d%i nouvel espace qui est le bassin 

hydrographique ou hydriqueJ. Cette unité aux contours d'abord biophysiques implique ainsi de 

d e f i  les potentialités économiques du territoire à partir de ses particulantés géophysiques 

(Montgomery rr al.. 1995). 

Si on reconnaït i'irnportance de l'unité naturelle comme nouvel espace des politiques 

publiques. ia gestion de i'eau représente. du point de vue de I'approche rationaliste, une 

certaine maturation des politiques publiques qui à i'exeniple de Brink et Woudstra (1 99 1 ). 

résulterait d'un élargissement de préoccupations traditionnellement ancrées dans des 

considérations strictement économiques ou sociales. On pourrait donc y voir ce que certains 

appellent un processus de «modefNSation écologique» de la société (O'Neill. 1 997 : 

Tatenhove et Arts, 1998) qui dispose de moyens toujours plus efficaces pour a m  

i'intemlisa~iion (terme peu fhçais mais commun chez les économistes des biens publics qui 

implique la capacité d'intégrer des enjeux des préoccupations ou des problèmes à I'intérieur 

d'une logique d'action instituée) des problèmes environnementaux Une politique donnée 

serait donc toujours le produit d'une gestion rationnelle du territoire. 

Même en adoptant ce point de vue. la gestion 

émancipatrice de la science. Posée en ces termes 

intégrée ne peut se concevoir sans la force 

la gestion intégrée appelle nécessairement un 

'. La mpréhension historique de cette idée n'est toutefois pas évidente chez les tenants de I'approche 
rationaliste, Ainsi, i l  est rare que I'on se rapporte aux conditions d'émergence de la logique du bassin. 
Pourtant, comme I'iIIustre Desailly (1993). un véritable ((tournant conceptuel>) s'est produit vers 1750 
aIors que le défrichement des pentes de montagne était reconnu comme un probléme général qui affectait 
le débit des cours d'eau et qu'il fàllait donc s'intéresser à une unité territoriaIe beaucoup plus grande que 
les rives immédiates des cours d'eau Cest à partir de cette nouvelle conception qu'on verra au 19- 
siècle se contionter deux logiques d'action différentes, soit le reboisement. logique portée par les Eaux et 



accroissement de la recherche et du développement dans le domaine de l'eau qui à Pexemple 

de ce qu'écrit Wisseihof ( 1 994). s'avère être la seule avenue à l'amélioration de la décision 

publique. La science (et la technique qui i'accompagne) permettrait notamment de mieux 

répondre de nianière systématique à une complexité des problèmes révélés par la 

rnukipiication d'effets cumulatifk liés au développements. 

Dans cette perspective rationnelie. seul l'examen des moyens mis en oeuvre serait utile a h  

d'optimiser i'atteinte efficace des objectifs défendus par !e concepteur des politiques. laissant 

de côté le questio~ement des finalités. à savoir l'étendue initiale des considérations prises en 

compte au sein de la politique de gestion de i'eau Et si certains reconnaissent la d.Bcile 

jonction entre les valeurs collectives et instnimentales d'une politique (Alexander et Faludi 

1996: Robinson et Hodge. 1998). ceux-ci demeurent néanmoins conhnts d'améliorer 

l'approche rationnelle permettant de résoudre ces problèmes. C'est dans ce contexte que l'on 

voit d'ailleurs se renforcer I'approche rationnelle avec ses formes plus sophistiquées de 

«biorégionalisme» et de «santé des icosystémes,) (Rapport. 1995: De Soyza et al.. 1997)". 

L'approche rdonnelie Je gestion <le l'eau impfique une mise en forme partic'uliêre du 

territoire pour m w e r  I'intégraion telle qu'elle s'inscrit dans le processus de fornulution des 

politiques pubiiques des états modernes. C'est cette mise en forme du territoire ou 

d'crjustement du territoire cna politiques qui constitue l'enjeu clé de la gestion intégrée. 

Forêts et la construction de réservoirs pour atténuer les crues par les Ponts et Chaussies. 
S . La notion d'impacts cumulatik a cité particulièrement utilisée pour illustrer la problématique de 
l'insertion d'un projet sur un territoire. Les délais et les effets croisés des dkcisions, la capacité de support 
et d'ajustement sont quelques-unes des considérations que soulève cette notion d'impact cumulatif. 
'. On peut souligna igalmient la pmpo~tive adoptée par Picole de I'«ecologtcaI economiem qui tente 
de proposer une nouvelle démarche a I ' h o m i e  nécFclassique et met ainsi de I'avant toute une série de 
meSuTes prescriptives dans Ie sens d'une rationalisation pIus avancée des mécanismes du marché. La 
revue «EcologïcaI Economicsw, de même que les publications de I'organisme «Resourcesfor the Fume>) 
dorment une bonne idée de ce courant. 



1.2 DIVERSES APPROCHES DEVALUA~ON DE LA GESTION INTÉGRÉE 

L'ajustement des politiques aux territoires constitue un enjeu dont la formulation est encore 

loin d'être unifiée. À ce chapitre. nous présentons quelques approches théoriques où sont 

anaiysés les liens entre les politiques et i'environnement biophysique. Le choix que nous 

hisons de ces approches résuhe d'abord de l'mtérêt que chacune présente en regard des 

éléments clés soulevés par la gestion mtégrée. à savoir sa rationalité vue sous l'angle de son 

efficacité économique. des implications biophysiques, puis de l'importance de la dynamique 

sociale entourant la mise en œ u m  des politiques publiques. A cette étape. nous croyons utile 

de nous appuyer sur une diversité de regards et de modes d'anaiyse théoriques à la fois 

concurrents et complémentaires. avec lesquels l'écologie politique. que nous retenons comme 

m u d  de notre andyse, va se croiser. 

Dans cette section la description des approches de leurs postulats principaux et des questions 

posées débute avec l'économie écologique ( Ecologicul Econornics). un courant qui s'est 

imposé dans les pays do-saxons, là où les questions d'arrimage du mode de développement 

industriel et de l'environnement se sont posées. Ensuite. c'est l'approche de l'écologie 

himiaine ( Human Ecology), égaiement d* inspiration anglo-saxo me. qui questionne surtout la 

problématique des impacts envkonnementaux et leur dynamique spatiale. Puis c'est l'école de 

la transaction, développée surtout au sein de la francophonie européenne. qui est abordée 

c o r n  une ouverture vers h dynamique de i' mteraction sociale qui entoure le développement 

et k mise en œuvre des politiques publiques. Nous terminons avec I'approche de l'écologie 

politique, présente a la fois dans les pays anglo-saxons et au sein de la ûancophonie. que nous 

retenons comme choix amdytique. une approche qui cherche à situer la gestion intégrée de 

manière transversale par I'étabhsernent d'une jonction entre I'économiqw. le social le 

politique et le territoire. 

1.2.1 L'économie éco logiqw et i'efficacité de la gestion de l'eau 

L'économie écologique est un courant théorique récent origine des adyses économiques des 

phtiques de l'environnement des armées 1960, 1970 et 1980. C'est particuliérement 



l'application de concepts de ia micro-économie (approche néo-classique) à i'anaiyse des 

problèmes d'environnement par des auteurs comme KrutiHa et Fisher (1975). Kheese et 

Bower (1 968). Dales (1968). puis Mishan (1971 ). Freeman ( 1979: 1982). Baumol et Oates 

( 1 979). etc.. qui a structuré la logique amdytique que nous pouvons associer à I'éconornie 

écologique. L'@se économique de la pohtion et de i'efficacité des mesures de contrôle a 

occupé en effet ravant-scène de i'évahÿition des mesures à caractère environnemental en 

Amérique du Nord. Le problème de l'efficacité et de l'optmialité est en effet au premier plan 

de 1'- et questionne particulièrement les frontières de l'efficacité des politiques par le 

biais d'une analyse systématique des avantages et des coûts économiques (Keat. 1997). 

.Mors que l'on remettait périodiquement en cause les mesures environnementales mises de 

ravant par les états nationaux ou les agences mandataires de ces états certains économistes 

ont commencé à se préoccuper des problèmes de durabilité des modes de production 

Particulièrement dam la perspective de i'éconornie écologique. i'ardyse s'est déplacée des 

effets d'aval des mesures d'environnement (externalités économiques) vers les conditions de 

production en mont (efficacitk des moyens de production). En fait. on relevait la diniculté 

d'assurer à temps la substitution de la nahm par le capital h i e r  ou le capital CO& 

(l'artificiel). un problème cenual à la .wtai~biZity (durabilité) du développement tel que 

soulevé de manière assez claire par Pearce et Tumer (1 990). Cette difficulté impliquait à long 

terme la possibiié de simplifier la nature et de la réduire a un nombre très Limité de fonctions 

ce que le capitai fmancier tend actuellement à Eivoriser (Holland 1 997). 

L'économie écologique nous amenait à vouloir renforcer l'efficacité des mesures de contrôle à 

l'intérieur des hntières mêmes des politiques plutôt que de questionner le rôle de ces 

hntières instinnionne0es. Ainsi cette approche militait pour une analyse des politiques 

publiques en tien ou en opposition avec les incitations économiques liées au mécanisme central 

du marché. institution de référence à l'analyse (O'Neill 1997). L'anaiyse des politiques de 

Penvironnement et de i'eau était donc revue à ia Mère des moyens de contrôles ciingistes et 

incitatifk mis de l'avant par les pouvoirs publics pour atteindre des objectif$ de dépollution ou 

d'utilisation opthde des ressources. 



Cette approche de i'économie appliquée aux enjeux environnementaux devait notamment 

soulever le besoin de se questionner sur les notions d'efficacité et d'efficience à Pmtérieu. des 

cadres institutionnels connus. On retrouvait ainsi un certain nombre de questions générales 

guidant i'évahiation des politiques. En voici quelques exemples tirés des publications de 

i'OCDE (1 994; 1 989): 

- comment amé iiorer les poütiques à la lumière du fonctionnement du marché ? 

- peut-on atteindre le &me objectifà moindre coût ? 

- les avantages environnementaux anticipés des politiques sont-& sufhants pour justifier les 

politiques ? 

- comment évaluer les valeurs intangibles de i'enviro~ement dans le but de les insérer aux 

modalités de la prise de décision des décideurs publics et privés ? 

- comment rendre les résuitats imputables aux pouvoirs pubiics ?. etc. 

Demère ces questions I'OCDE posait le problème d'attemdre un niveau optanal d'efficacité 

permettant de soutenir la croissance. tout en assurant la pérennité du capital naturel dans la 

poursuite dune approche rationnelle des politiques. 

.A la 6x1 des années 1 980 et au début des années 1 990. alors que certains théoriciens visent une 

intégration de l'économie a l'écologie par un contrôle fonctionnel plus serré du capital naturel 

de nianière globaie (Daiy et Coob. 1989: Costanza éd.. 1993; S e W .  1990: Hamilton 1995). 

d'autres s'attardent à évaluer des éléments de ce capital dans des contextes particuliers de 

projets d'aménagement. qu'il s'agisse des foRts (Wibe. 1992; Sedjo. 1989). des milieux 

humides (Turner. 1992) ou d'aires protégées (Dixon et Hdkchmidt éds.. 1986: Dixon et 

Sherman 1 SFIO), de la biudiversité (Pcarce et Moran. 1993). des droits de Peau (Paterson 

1989: Frederick 1989) ou de i'agiiculture (Bowers 1988). 

Les années 1990 sont par ailieurs marquées par h muttrpiication des rencontres. symposiums. 

publications et forum divers sur i'économie et I'environnement7 où i'anaiyse se distingue 

rarement des pohilats idéologiques du marché. Comme l'indique Wonnor (1994). on note 

Au Canada. on pense ncmmment aux initiatives de la Table m d e  sur I'éconanie et I'siwauieaent, aux 
diverses taiantres du Conseil canadiens des mini- de I'envimement, et à certains ateliers di@s par le 
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un glissement de sens du p~incipe de développement durable vers c e h  du capitalisne durable. 

L'enjeu des politiques est en effet d'abord pensé en des termes opérationnels propres aux 

tiontières de décision des gouvernements nationaux (Pearce et Freeman 1 99 1 ). 

L'économie écologique. si elle permet de mieux situer les enjeux environnementaux à partir 

des hntieres d'une économie plus sensible aux extenÿilités tenitodes de production et des 

ressources épuisables, n'en demeure pas moins prisonnière d'un arsenal d'out& analytiques 

pr&tabiis. L'efficacité économique. soit la quête des moyens les mieux adaptés aux fïnaiités 

économiques. est ainsi revue dans un contexte de m t é  de la nature qui n'est plus seulement 

limitée sur le plan de la quantité niais aussi sur celui de h qualité. Cette logique de I'efficacité 

tend dès lors à renforcer la rationaiisation des politiques a I'intérieur de frontières 

préalablement instituées. par les forces du marché; elle s'avère ainsi fermée à une discussion 

du cadre même de ces ûontieres au point d'en fàire disparaitre la dimension proprement 

politique. Dans cet esprit. il n'est pas possible de remettre en question les choix politiques 

instmiés et donc leur référent et leurs incidences en termes de pouvoirs. 

La dimension politique échappe dès Ion aux tenants de l'économie écologique qui repoussent 

à l'extérieur de leur cadre d'analyse les mécanismes et les contraintes institutionnelles 

empiriques de la mise en oeuvre des politiques. L'intérêt de cette approche portée veis la 

conception des outils d'intervention économiquement efficaces tend ahsi à occulter 

i'impor*uice des problèmes d'équité. de controversa sur les finalités et des conflits d'opération 

et de valeurs lors de la mise en oeuvre des politiques publiques comme le note par exemple 

O1Nei11 ( 1 997). 

Dans ce contexte. s'il est utile de retenir la notion d'efficacité associée d'abord à iànalyse 

économique. il est aussi nécessaire de la fàire évoher vers le politique puisque le critère 

d'efficacité est jugé selon les temies des institutions en piace qui attestent de la pertinence et 

de I'utilité des politiques. L'écologie politique, nous le verrons p h  loin. propose une 

alternative à cette manière d'appréhender i'évafuation des politiques envirommentales trop 

Rstnctive quant à cette notion d'efficacité des politiques publiques. 

Ccmseil canadien consultatif en envirumement. 



1.2.2 L'écologie humaine et I'evahmtion des pressions envimnnernentales 

La logique des institutions peut aussi se comprendre comme une logique d'intégration des 

effets de la gestion courante. à l'instar de la préoccupation centrale de l'écologie humaine. En 

effet, on ne peut nier que la notion de gestion de l'environnement et de l'eau implique une 

forte composante biophysique. Ce sont des questions de capacité de support des écosystèmes 

ou des milieux en tien avec k pression démographique qui mobilisent particulièrement 

l'attention Cette approche. inspirée notamment des travau.. du Chib de Rome (Ehrlich et 

Ehrlich 1972 : Meadows et al.. 1972). insiste en effet sur le rapport de l'homme (entendu 

comme espèce) et son environnement (soit son support biophysique). L'idée centrale est que 

l'explosion démographique. couplée à un mode de consommation mtensû des ressources est 

productrice de ruptures avec le milieu écologique. et par voie de conséquences sur la capacité 

du groupe humain en question à se reproduire. 

Dans cette perspective. on questionne particulièrement le rôle de fàcteurs comme la croissance 

de la population i'évolution et le changement des comportements inciMduels et coUect& 

celui des valeurs et les modalités de contrôle des pressions mdividuelles et collectives sur h 

base des ressources. Comme l'indique Frey ( 1 999)- les pressions des populations humaines sur 

les ressources agissent comme contraintes essentielles au développement humain. et 

constituent de fhit un fort stimuhnt aux ajustements collectifs. La L a é  environnementale ou 

écologique vient ainsi fixer le cadre de cette approche qui Eiit mtexvenir un rapport de 

dépendance directe entre les conditions sociales et biophysiques. 

Ceia dit il existe un certain nombre de variantes liées a l'écologie humaine que l'on esquisse 

brièvement ici pour en montrer la diversité. Par exemple. des amlyses se concentrent sur la 

transposition spatiale des enjeux environnementaux à i'instar de Bathri-Sampedro et al. 

(1 999) qui analysent la succession des patrons d'occupation des sols en üen avec h pénurie de 

ressources et l'évotution de k population Les études piormières sur la capacité de support du 

milieu (ex MacHarg) ou de comxpts dérivés de Ecologie (niche. bilan énergétique, etc.) 

constituent à ce chapitre des références obligées, et bien documentées par les comiaissances 

scientifko-techniques relatives à l'état des conditions biophysiques et des pressions 



environnementales La difficulté de ce type d'études réside toutefois dans l'absence 

d'intégration des médiations techniques particulières (Guille-Escuret, 1996). et p h  encore du 

rôle régulateur des institutions et de l'ensemble des modalités d'exploitation du territoire lors 

de la mesure des pressions environnementales. On ne peut ainsi se limiter à la seule logique 

d'une adaptation spécifique (de l'espèce humaine) aux conditions biophysiques pour 

comprendre la logique de l'exploitation du territoire. 

D'autres itudes concernent plus directement l'étude des comportements et réactions des 

populations humaina aux mesures de gestion de l'environnement. Par exentple. Vining et 

Tyler ( 1999) explorent les valeurs. les émotions et les attentes rattachées a des plans 

d'aménagement de ressources naturelles pour en déduire les possMités d'ajustement aux 

contraintes biophysiques. Parfois. i'é1ément cultuR est pris en compte bien qu'il s'agisse le plus 

souvent d'aborder la culture dans l'esprit de taire ressortir les particularités géographiques du 

support aux groupements humains cuiturellernent contrastés. Les institutions et leur résistance 

à adopter de nouvelles politiques sont ainsi reléguées au second plan dans la mesure où l'on 

suppose que ia connaissance des pressions sur le milieu niffit à l'adoption des mesures 

appropriées de gestion du tedoire et des ressources. se rapprochant ahsi d'une perspective 

rationaliste des politiques et de la gestion du territoire. 

Cette approche. en ouvrant la perspective vers la prise en compte des eflèts spatiaux des 

politiques. pose un certain nombre de questions dont nous illustrons ici quelques exemples 

centraux. Ainsi: 

- quelles pressions environnementales peut-on associer à telle société. telle culture ou tel 

groupe humain et aux pratiques associées ? 

- quels Facteurs contribuent à leur atténuation et dans quelle mesure note-t-on une réduction 

des pressions environnementales ? 

- quel est i'e&t spatial des mesures de contrôle des pressions environnementales ? etc. 

L'intérêt de l'écologie himiaine réside dans h prise en compte des limites objectives du 

territoire dans la définition même des comportements humains. A l'inverse de i'écologie 

économique centrée sur la conception des politiques et donc de la décision, l'écologie humaine 
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porte son attention sur les effets directs ou d ü k  sur le territoire, et pose ainsi la question de 

l'efficacité sur le plan de la pérennité de la capacité de mppon du milieu Dans cette 

perspective. la gestion intégrée de l'eau est donc avant tout une tentative nistmitionnelle de 

prendre en compte ces effets non anticipés d'une exploitation intensive des ressources et du 

territoire. On peut donc postuler que c'est la capacité institutionnelle qui est questionnée par le 

huchement de la gestion du territoire. 

L'écologie humaine. bien qu'ouvrant la porte à une dynamique de la gestion et du 

territoire. soulève avec difficulté le rôle actif des institutions quant à la volonté et la capacité 

des institutions à maintenir. à corriger ou à créer de nouvelles modalités de gestion de l'eau. 

Il est en effet dif?Eicile dànaiyser. dans ce cadre. la capacit6 et la volonté des institutions 

d'agir autrement et de redéfinir de nouveaux référents. si ce n'est que de constater des 

effets catastrophiques à l'instar de Wilkinson ( 1988) qui analyse les effets de la révolution 

industrielle en Angleterre. ou de Crosby ( 1988) qui présente la migration européenne vers 

l'Amérique comme l'invasion d'une espèce indésirable. Ces points de vue sur 

l'aveuglement des populations tend à faire oublier qu'il existe des logiques structurées 

derrière ces effets et qu'il convient de bien les circonscrire pour en comprendre les 

rigidités. 

1.2.3 L'approche de la transaction et la phce des acteurs 

L'approche de la transaction se distingue des dew approches précédentes dans la mesure où 

elle aborde de h n t  les relations qui existent entre les décideurs et la collectivité fàisant i'objet 

des politiques. Inspirée de diverses tendances sociologiques, dont l'école de la prise de 

décision i'appruche de la transaction reconnaît de p h  abord un problème bmterdépendance 

ê la source du lien entre une société et son milieu biophysique. Comme l'indique Monnont 

( 1994). cette interdépendance relative a la gestion de l'eau révèle une cohntation d'effets 

imprévus décodant des actions d'rm acteur sur un autre. 

La reconnaissance de l'acteur comm sujet définkant les problèmes et sohrtiom relatives à 

son rapport avec autrui et le d i e u  biophysique, nous amène ici à traiter une politique de 



gestion de i'eau comme une arène de jeu mettant en présence une diversité d'acteurs 

employant diverses tactiques et stratégies dans le but de conclure. plus ou moins fermement, 

des accords entre eux (Mermet. 1992). Dans cette perspective. il n'y aurait donc pas a prion 

d'acteur dominant et on débattrait d'un nombre élevé d'enjeux. Comme le souligne 

notamment M o m n t  ( 1994). l'enjeu de la transaction dans ce c a x i  entre l'environnement et 

l'agriculture. soulève une série de questions relatives à la dispon'bilité de l'eau. à sa production 

et à sa consornrnation à son coût d'utilisation aux droits affërents d'usage et aux pratiques 

conventionnelles de gestion. Le jeu est donc ouvert a une dynamique révélant de muhiples 

décisions croisées et ententes entre acteurs. 

Bien qu'il y ait mis blocage du jeu. c'est moins la résistance que l'arbitrage (rôle du tiers 

notamment ). le compromis ou la coopération (B lm. 1 994) qui intéresse les auteurs associés à 

cette approche. En fâit. c'est toute la panoplie des formes instituées de négociation8 qui 

présente un intérêt. Dans cette perspective. il convient de regarder en plus en profondeur les 

termes de l'échange et les règles du jeu et leur évolution temporelie (Rémy. 1994). une 

politique ne serait donc ptus définie a priori. mais se déhirait et se construirait en cours de jeu 

au gré des compromis. 

Si certains auteurs se sont limités à un type d'analyse visant à définir un contexte nomt i f  de 
. . 

négociation entre gouvernements et admmistrés à partir dune ressource paniculiere (Lang, 

1 986). d'un plan d'eau (Dorcey. 1 99 1 ; 1 988). d'un enjeu mtemational (Susskind 1 994) ou en 

réponse aux contraintes qu'impose un mode de résolution des conDjts fortement judiciarisé 

(Crowfoot et Wondo Ueck 1990). d'autres ont appréhendé le contenu des accords négociés de 

longue durée Eiisanr place aux cultures et aux traditions instiîiionnelles. Cette seconde 

approche permet dès lors de situer plus largement le contexte et les possibilités de la 

négociation collective dans une perspective durable. 

Par exemple. Ostrom (1990) identifie un certain nombre de conditions qui attestent de k 

din;ibilité des accords institutionnels pour des coiectivités données. PRnant appui nn des 

Dans le de i'aménagernent du thtoire a de pmblèns d'envirmrmait, Dupont (1992) a 
Bellenger (1992) ont natamment précisé un certains nombre de ffiitions et d'étapes dans le but de mieux 



contextes associés à une gestion de type communautaire de l'exploitation des ressources elle 

insiste notamment sur la détermination des rôles. l'institution de règles communes et 

l'miplantation de mécanisnes d'incitation au respect de ces règles. La question des modalités 

de contrôle de la gestion, implicite à cette analyse, émerge comme une variable clé du respect 

des accords et de la durab'ié des pratiques. A ce chapitre, Barraqué ( 1995) est phis explicite. 

Dans le cadre d'me analyse comparative des approches de la gestion de i'eau en Europe à la 

fin du vingtième siècle. il révèle la divefsité des modèles de gestion en lien avec l'idée d'une 

«culture nationaie» de gestion par delà les CO ntraintes biophysiques. Selmic k ( 1 966) d'abord. 

puis Worster ( 1 985) et Waller ( 1994) vont pour leur part soulever indirectement la possiiilité 

de produire même des modèles régionaux particuliers (cas des États-unis). 

Ces conditions de durabilité sont aussi à situer en lien avec une activité de conception que l'on 

se doit d'intégrer dans l'anaiyse des politiques. Cette activité. particulièrement visible dans le 

cas de grands projets. soulève la question du ou des référents de l'action sur le territoire qui 

viennent structurer la transaction À ce chapitre. les cultures en matière de conception des 

projets sont particditirement bien ilhisuées dans le cas des ingénieurs civils en c h g e  des 

ouvrages hydrauliques. Les analyses de Marié ( 1 995; 1 984). Marié et Benc heik (éds. ). 1 994). 

Womer ( 1 985). Porter ( 1 994) puis Espeiand ( 1 998) insistent en effet sur l'importance centrale 

de la c u h  d'ingénierie à l'oeuvre dans la définition même des projets de gestion de l'eau. Au 

sujet du rôle des ingénieurs dans la conception des projets ils indiquent tous. quoiqu'avec 

certaines nuances, la production diin rapport dialectique au territoire que l'on se doit de 

révéler. 

De nianière générale. l'approche de la transaction fait éclater les hntiéres de la r a t i o d é  

hsûunmtale (approche rationnelle. icologie économique et écologie humaine) pour rappeler 

que les politiques sont des produits négociés. Dam cette perspective. il est donc nécessaire de 

situer le contexte. la forme et le contenu des négociations, ou comme l'mdique R h y  ( 1992) : 

- qu'est-ce qui fait l'objet de négociation ? 

- quels sont les termes de cette négociation ? 

préciser les possriilités ofErtes par la négociation. 



- qui négocie ? 

- quelle en est la portée ? etc. 

Ces questions nous amènent à s'interroger sur l'ouverture relative du processus de mise en 

œ u m  des politiques. Ainsi dans ce contexte de transa~tion entre l'état et le tedoire comme 

milieu d'appartenance, Jobert (1992) indique deux manières de transiger. La première consiste 

à opérer de &on plus communautaire en recourant à ia participation effective des citoyens et 

à la CO-production des politiques et de leur mise en œuvre. II s'agit d'un processus 

relativement ouvert de définition et de mise en œuvre des politiques. L'autre manière est 

d'exercer un droit paniculier de type paternaliste qui tient le citoyen à distance et de produire 

ainsi une politique comme un bien niarchand que le citoyen est appelé à ({acheten) tel quel. Ce 

type de politique présente une clôture plus rigide quant aux enjeux et solutions possibles. 

Si ces deux types de rapports contrastés sont possibles plusieurs études empiriques tendent a 

conthmer la préférence des institutions et de l'état pour la seconde approche. Par exemple. 

cette seconde approche déhie c o r n  étant de nature technocratique à cause de sa forte 

légitimité technique. a été reconnue comme telle par Srniard (1979) en matière de 

phnification, par Dugm ( 1983), Klem ( 1986a; 1986b) et Dionne ( 1992) en ce qui a tmit au 

développement kgional et à l'aménagement du territoire québécois et par Gariépy ( 1989) dans 

le cadre des audiences publiques sur l'enwonnement. Dans ce contexte. on ne peut postuler 

de transaction équih'brée, efficace ou équitable. La transaction tend donc à se constituer sous 

un mode asymétrique. Ainsi. il nous faut revoir la manière dont la gestion de l'eau est définie. 

à savoir quels en sont les déterminants techniques et politiques et qui en délimite les h n t  ières 

de gestion 

1.2.4 L'écologie politique 

L'écologie politique présente une alternative aux critiques énoncées jusqu'à niaintenant dans la 

mesure où eIle tente d'mtegrer les notions d'efficacité, de pressions envimnwmentales. de 

conflits des acteurs à l'intérieur d'une approche critique de k prise de décinon en matière 

d'enkrmemen?. 



Un peu d'histoire d'abord. L'écologie politique est née particulièrement d'une critique de 

i'industrialisation de la consommation de masse qui lui est associée et des M e s  de la 

représentation politique comme modele de démocratie (Rousso poulos 1 993). Des auteurs 

corrime Gorz (1975). Jurdant (1984). Sachs et al. (1981) dans les années 1970 et 1980. ont 

été au premier plan de ce courant qui au départ fixait sa critique sur les pouvoirs institués sans 

nécessaicement avoir Eÿt une -se spécifique des enjeux 

Nous pouvons dire de manière p h  large que i'écologie politique se situe à la confluence des 

sciences naturelles (I'kologie particulièrement) et des sciences humaines (économie politique. 

mais aussi la sociologie poiitique. l'histoire environnementale. l'anthropologie). Comme 

l'indiquent Greenberg et Park (1994). I'écologie politique consiste à prendre en compte les 

sphères relativement autonomes de la culture. de la socikte et de la nature. ceci dans la double 

perspective des adaptations et contraintes sociales et biophysiques. Approche transversale. elle 

tend à intégrer le fàcteur «écologie». c'est-à-dire les effets extemes au marché et aux 

institutions sur l'espace biophysique. dans l'+ des politiques publiques et des enjeux du 

développement. 

Sur le plan de la prise de décision Sheridan ( 1995) ajoute que l'écologie politique présente 

également i'intérêt d'anaiyser locaiement le jeu des forces autonomes et extra-territodes dans 

la définition des enjeux et des solutions institutio~elles~. Le contlit territorial vient aimi en 

tête de 1'- dans la mesure où toute politique a un effet local.% sur le plan biophysique. 

sociétal et politique. 11 est donc question d'une perspective élargie qui englobe les 

préoccupations propres à l'économie écologique trop restreinte sur les questions d'efficacité 

insaumentaie. l'écologie humaine dont I'anaiyse des institutions est peu ou pas présente et 

I'école de la transaction oii les asymétries de pouvoir sont Mois occuitées demère le jeu 

immédiat des acteurs. 

". L'analyse de Lansing et ai. (1998) donne une indication des écarts de valeur attribuée à un mode 
d'utilisation particulier de l'eau. L'exemple de la rivière Sk&omish révéIe a ce sujet les différences de 
perspectives entre un clan (&me) amérindien et une entreprise de production hydroélectrique qui se 
représentent diffëtemment le tenitoire. Cette dernière réussit néanmoins a imposer «sa solution», même 
si le principe de gestion intégrée était mieux représenté par le mode de gestion des Skokomish. 
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L'écologie politique telle que développée en France par Lipietz (1 999: 1998: 1995) constitue 

un effort miportant de jonction de l'économie politique clasnque avec les récents 

développements de l'école de la régulation apparue à la fin des années 1970 comme une voie 

de sortie au mamisme rigide. Après avoir particulièrement rappelé i'intérêt d'analyser des 

contextes nationaux différents au début des années 1980. Lipietz insiste nu un premier 

concept clé utile pour préciser le champs d'action des politiques, en l'occurrence le mode de 

régulation. Un mode de kgdation constitue une manière de gérer un territoire national. y 

compris ses ressources. en lien avec un ensemble de normes de lois. dliabiitudes systématisées 

qui sont à la fois intériorisées et extériorisées au sein d'une société donnée (Lipietz. 1985). Un 

mode de régulation implique donc une action contrôlée sur un territoire circonscrit 

institutionnellement tel que défini par des règles multiples (droit. échanges. légitimité 

politique). mais ayant néanmoins une certaine capacité d'évoluer à l'intérieur de ces règles. Ce 

concept de mode de réguktion implique plus généralement un mode de gestion qui traduit un 

rode de régulation en des ternies opérationnels sur un territoire et pour un temps donné. 

Conséquemment. un mode de gestion de l'eau se comprend et se décrit par le biais de 

I'ensemble des règles de conception et d'opération des diverses fonctions et usages régulés 

que l'on peut associer à la présence de l'eau sur un territoire. 

Puisque qu'un mode de gestion de Peau n'est jamais séparé d'un contexte donné. celui-ci est 

encadré par un régime d'accumulation économique" dont les incidences politiques sont 

associées à un certain régime poütique qui assure la gouvemunce. soit l'autorité en ternie 

d'orientation et de signification politique du mode de gestion de l'eau. et à un régime 

d'exploitation du territoire qui suppose un ensemble de pratiques de prélèvements et 

d'appropriation des ressources conformément à la logique dominante de Iàccurnulation 

économique. Ces deux régimes doivent donc être précisés comme facteurs structurants des 

possiiüités d'intégration de la gestion de I'eau. 

Outre ce macm-niveau de la gestion. nous devons aussi suivre i'ensemble des politiques 

sectorielles particulières pour mieux c o q &  k réalité territoriale du mode de gestion Ce 

IO Le régime d'accumulation a déjà fait t'objet d'une attention soutenue par I'école de la régulation. 
Pour s'en convaincre. on pourra consulta l'analyse des mécanisms traditionnels de gestian ma- 



travail a déjà été amorcé par divers auteurs intéressés à révéler les rigidités de certaine 

régulations sectorieb. Il s'agît de régulations sectorielles dans la mesure où les politiques 

établissent un certain système de relations gistitutiorinalisées à partir d'un type domirant 

d'activités économiques et d'un système également limdé. dkteurs sociaux Ainsi nous 

sommes à même de parler d'amdyses des régulations des secteurs de l'énergie (Debei. et al.. 

1986) et de I'agricumUe (BeMeuL 1998; Debailleul, 199 1: M o W  1995: Ailaire. 1995) qui 

ont fàa l'obiet d'une attention particulière. secteurs que l'on pourrait 

pour le développement du territoire. 

Dans le cas de l'eau I'anaiyse est plus récente en ce qui a trait à 

qualifier de stratégiques 

'adyse du rapport des 

régulations sectorielles au territoire. A ce chapitre. nous considérons que Barraqué ( 1995) a 

ouvert la voie dans h r n e m  où il soulève h diversité des anangements institutionnels a 

I'mtérieur d ' m  diversité de contextes nationaux et les Facteurs cuiturels qui en sont à 

l'origine. Cette anaiyse. d'abord comparative. soulève l'importance de la trame socio- 

historique et institutionnelle spécifique aux territoires concernés. Partant de cette analyse, nous 

estimons que les régulations sectorieUes peuvent être interprétées comme autant de manières 

de proposer des règles et des procédures nomialisées ou en voie de i'5tre liées à la gestion de 

l'eau ou à l'une de ses fonctions. et ce à l'intérieur d'un contexte et d'un territoire nationai 

particulier. D'après ce point de vue. il nous est possible d'insister sur le fait que le problème de 

la gestion intégrée c o d e  avant tout en une articuiation cohérente des régulations sectorielles 

se déployant sur un même territoire. analyse qui rejomt celle que Marié ( 1 999) fait lorsqu'il 

questionne ia rencontre sur le territoire d'une diversité de cultures hydrauliques. 

Comme nous pouvons le constater à partir de h sélection effectuée, cette section permet de 

situer déjà un certain nombre de notions ou concepts utiles à une première andyse d'écologie 

politique de la gestion de ièau au Québec qui Hisiste sur les notions de mode de régulation du 

territoire lié a un mode de gestion que l'on peut par ailleurs associer a un ensemble de 

regdations sectorielles dans un contexte de régime politique et d'exploitation précis. 

écoriomiques tels la mainaie, le crédit. les politiques sedorielles, etc. (Boyer et Saillard éds, 1995 ). 
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1.3 LA GESTION &G&E DE L'EAU OU DES POLITIQUES SECTORIELLES 

En complément aux premiers concepts retenus dans la section précédente. il nous faut aller 

plus lom et fàire mtervenir plus directement la dimension cognitive des référents à l'œuvre 

demère le projet de gestion intégrée. Dans cette section, nous questionnons donc cette 

dimension en mppelant que par deià ses éléments techniques. la gestion mté& et modernisée 

de l'eau se pose aussi comme un nouveau mode de légitimité des politiques publiques. 

Dans ce contexte de politiques publiques qui déborde de la gestion intégrée de I'eau. on 

postule l'intégration comme valeur domniante capable de justifier un ensemble de politiques 

sectorielles Face à un d m e  territoire. Posé comme une tentative d'arrimage d'un ensemble de 

régulations sectorieiies. le projet de gestion mtégrée répond ainsi à la fonction même de l'état. 

à savoir sa capacité à maintenir une autorité politique et publique d é e  sur le territoire 

(Braud 1997) et à répondre en même temps à I'idéai du bien public et à celui de l'intérêt 

général (Rangeon 1986) pour la population qui occupe ce tedoire. En l'occurrence. le 

territoire québécois dans le cas qui nous préoccupe. 

Cette conception qui marque les pratiques de gestion du sceau de l'intégration fonctionnelle 

et politique du territoire, s'exprime sous la forme généraie d'une logique easern bliste qui vise 

a unifier les régulations sectonelles sur le territoire selon une rationalité fonctionnelle 

giobaüsante et synergique. Cette logique. qui répond aux contraintes externes et internes. est 

liée à l'état gouvernant dans k mesure où celui-ci tente constamment de maintenir la cohénon 

de ses politiques particuliéres par l'adoption d'un cadre réguiateur de ces politiques. Cette 

logique. qui suppose une approche globale de gestion du territoire. implique la nécessité de 

révéler la manière dont il est possible ou non d'articuler les logiques sectorieiies et de les 

revoir au h i n  à l'instar de k dynamtque du rapport dialectique global-sectoriel déjà 

identifié par Mder ( 1990). La mise en oeuvre d'une gestion intégrée de l'eau pose. par deià le 

discours le problème de I'autorité légitime et de la capacité d'organisation des régulations. 

Donc. c'est la capacité gouvernante de Pétat qui est mise en cause par le questiormement des 

limites et des e f k t s  déployés pour parvenir a un d e  de gestion unifié, cohérent et pérerme. 



Alors que l'État en tant que concept existe avant tout selon le principe diuie gestion 

bureaucratique et hiérarchisée des enjeux colIectifS ( A h .  1 993). la coordination constitue un 

enjeu clé des politiques publiques. Divers projets particuliers d'aménagement ont d'ailleurs 

révélé que la coordination avec le territoire demeure problématique. Ajnsi dans le cadre de 

projets d'aménagement des eaux, Marié (1984) souligne la diffcuhé pour les concepteurs (en 

I'occurrence de barrages) à mtemaiiser certaines caractéristiques du territoire qu'ils se doivent 

ensuite de prendre en compte. Le code des pratiques instituées est en effet limité dès son 

origine à des considérations particulières. Chatzis ( 1 993). en analysant 1' implantation d'un 

réseau d'&ment souligne également cene capacité limitée des concepteurs à prendre 

en compte l'évolution d'une société et de ses pratiques à long temie. Ingram (1990) et 

Worster ( 1985) notamment. diquent eux aussi la diaiculté de revoir les projets d'envergure 

pour les adapter aux popdations locales ou aux conditions climatiques du Lieu Enfin on peut 

aussi souligner l'exemple classique de S e h c k  ( 1966) décrivant les tensions entre le projet de 

gestion intégrée sous l'égide du Tennessee talky Aurhorihy (TVA) et les politiques 

sectorielles menées par les autres agences fëdérales qui révèlent la ditficuhé d'articuler un 

projet techniquement intégré (aménagement de l'eau à des fins multiples) imposé sur le 

territoire qui est plus qu'un espace-support parce qu'il intègre une histoire et des pratiques 

CO liectives. 

La capacité gouvernante est aussi soumise aux pressions des intérêts privés qui ont contribué à 

déhir  les politiques environnementales des dernières décennies et qui structurent encore h 

dynamique de I'écologie politique du territoire. Que ce sot au Ca& aux États-unis ou en 

France. les politiques sont avant tout détemimées à huis clos sans participation publique 

no table lors de la définition des politiques (Gould et al.. 1 996: Togerson. 1 990: MacDonaid 

199 1 : Lascoumes 1994; Rosenbaum 1989). Des privilèges par le biais des politiques som 

aussi accordés a des utilisateurs de i'eau (Ingram 1990). à des groupes proféssionnels 

(Espehci, 1998) ou encore à des groupes ethniques (Lowi 1993; Lansing et al.. 19%). 

malgré le discours. Cette soumission aux intérêîs privés est encore accentuée par les crises 

structurelles que traversent les lesonornies de niarché et qui ont contribué à aiténuer ia 

légitimiié des éîats nationaux (Merrien 1998). Ainsi, les politiques nationales sont 

conditionnées par des e8è1s externes (crises économiques mondiales) sur lesquels la états ont 



souvent peu de prise, effets qui tendent à s'accentuer sous la pression d'une globalisation 

accélérée des marchés. 

Ces diverses limites renforcent i'idée que la gestion de l'eau évolue vers un système de 

contraintes qui pèsent NT la capacité et la volont6 d'agir de l'état gouvernant. et contredisent 

le projet d'intégration et la logique ensembliste. Dam ce contexte où I'état est firagilisé. nous 

pouvons nous attendre à une ré-émergence des logiques partielles qui étabüssent localement 

des Cqwlibres structurés à partir d'un clientélisme historiquement constitué. Ahsi  il n'est pas 

rare d'assister à l'établissement d'équili'bres partiels par les politiques qui ont tissé des Lens 

d'dhité  avec des acteurs privés en répondant à leurs intérêts et qui structurent les enjeux 

corrnne on le note en agriculture (Debailied. 1998; Moiiard 1995: Allajre. 1995: Mormont. 

1994). en énergie (Debeir er al.. 1 986: Harker. 199 1 ). en gestion des forêts (Laphte. 1 985: 

Dufour. 1995). en pêcheries (Daneau. 1991). ou encore en matière de mesures de gestion des 

cours d'eau comme c'est le cas pour les Grands Lacs nord-américains (Gould et al.. 1 996: 

Kreutzwiser. 199 1 : Keilog. 1993). 

Dam un contexte ou l'intégration des politiques de f 'eau se confionre a u  kgiques 

sectodrllcs, nous faisons I'hypothGse que les politiques seclorielIes de gestion de l'eau 

s'imposeront face ri la logique ensembfiste d'intégration compte terni du découpage 

institutionnel &à existant. 

1.4 LA c.~PACITÉ LIMITÉE D'INNOVER DANS LA GESTION DE L'EAU 

La difncile coordination entre la logique ensembliste et les logiques sectorieles que nous 

supposons conespond à une certaine incapacité à réguier le tout et ses parties comme un 

système. ce que certains théoriciens de l'organisation ont reconnu depuis longterrqrs et cela 

dans divers contextes conflictuels. Cette coordination dont l'action peut être acceptée. 

négociée ou refùsée. nous rappelle qu'il existe une dynamique derrière les politiques, une 

dynamique d'acteurs s'- comme un processus d'innovation et d'apprentiaage 

collectif. C'est donc sous cet angle d'apprentissage que mus voulons préciser la portée de 



l'hypothèse (précisée à la page précédente) de la dombation des réguhtions sectorielles au 

sem de la gestion de l'eau au Québec. et ce à partir d'un cas précis (voir chapitre 2). 

Dans un premier temps, fl Eiut se donner une définition de l'apprentissage qui respecte la 

-que particulière des politiques publiques, d'oit le recours à la notion d'apprentissage 

institutionnel que nous associons a l'institution centrale qu'est l'État-nation De manière plus 

précise. cet apprentissage concerne la définition et ia mise en place et en opération de d e s  et 

de normes de gestion la 4ection et la mobilisation de ressources (humaines financières. 

mformationnelles) inscrits dans la production de résdtats attendus. Pour ce qui est de la 

gestion de l'eau. ces résultats ont trait à la fois au respect des attentes institutionneiles relatives 

à la production. à la distriiution et a la consommation ou usage de I'eau sous une forme ou 

une autre. II n'est donc question que très secondairement d'apprentissage individuel. 

Pour bien situer cene notion qui pennema d'analyser la tension entre la logique ensembliste et 

les réguiations sectorieiies en matière de gestion de l'eau. nous nous inspirons de I'anaiyse de 

Schiin et Argyris ( 1 978). développée ensuite par Argyris ~ . r  al. ( 1985) et Ar& ( 1 990). Cette 

anaiyse a l'avantage de distinguer deux manières d'apprendre. qui renvoient a deux 

dynamiques structurantes de l'action organisée entourant la prise décision que nous associons 

à la gestion intégrée de I'eau. 

La première manière consiste en l'ajustement des réguktions sectorielles a la logique 

ensembliste: un ajustement qui vise à assujettir les régulations sectorielles à un niveau de 

décisions visant la re-structuration du mode de gestion Lorsque cet arrimage des réguiations 

partielles est réussi il y a un apprentissage institutionnel systémique. Cet apprentissage se 

révèle par un changement au niveau du mode de gestion dans son ensemble. c'est-à-dire au 

niveau mème du système composé de î'ensernble des régulations de l'eau et de leurs effets 

croisés. Une telle forme d'apprentissage suppose une révision des principes directeurs qui 

organisent directement ou mdiRctement l'ensemble des régulations sectoriek sur le tedoire 

où s'appliquent les politiques de l'eau. Un exemple de ce type de changement est le recours à 

une décentralisaton efkthe de la gestion de l'eau en opposition à une approche de nature 

technocratique. plus comme tel que souligné auparavant en matière de politiques 



environnementales. En principe donc. il est possible d'améliorer k décision en jouant sur les 

contraintes qui pèsent sur I'action hîitutionnelle. 

Comme nous l'avons déjà soulevé. ce type de changement est loin d'être acquis en matière 

d'environnement ou d'aménagement du territoire (Burgenmeier. 1992; Momnt.  1994). Les 

défenseurs de régulations et logiques sectorielles que nous rissimilerons à des acteum 

institutionneis vont avoir tendance à défendre leurs actions. a l'instar du comportement 

stratégique illustré par Crozier et Friedberg ( 1 973,  puis Friedberg ( 1993). Dans ce contexte 

de contlit des régulations sectoriek, chacun tend à s'approprier le sens des règles les 

processus de communication et le transfert d'~omÿitions. Pexpertise. les réseaux de contacts. 

le contrôle des symboles et particulièrement des -es (Bourgeois et Nizet. 1995). bref à 

capaaliser sur ses propres pratiques. Les acteurs déploient ainsi diverses stratégies et tactiques 

non seulement pour niaintenir leur capacité d'action mais aussi dans le but d'élargir cette 

capacité. 

En fait. c'est tout le problime du partage du pouvoir d'action avec d'autres acteurs légitimes 

(Argyrk. 1983) fàvorisé par la logique ensembliste. qui aûècte la capacité d'apprentissage en 

matière de gestion de l'eau. Ce qui nous amène à évoquer le second type d'apprentissage 

centré sur i'acteur hi-même et ses mtérêts. Ce type d'apprentissage implique essentiellement 

une amélioration fonctionnelle de la gestion de l'eau par le biais d'une expertise accrue sur le 

pian organisationnel et-ou technique d'un acteur individualisé. Cet apprentissage 

institutionnel correctif est Lié a i'adoption et à l'opération de modaliiés particulKres et 

sxtorielies de gestion de i'eau 

Le mode d'apprentissage correctx en opération à I'mtérieur d'une même réguiation, s'oppose 

à la construction d'une gestion qui évolue selon une logique ensembüste. L'apprentissage 

correctif réfère ahsi à un espace de décision structuré par un choix limité d'options contraint 

par des considérations cognitives (compréhension structurée des enjeux par les éléments 

techniques cornus et reconnus), matérielles (sources de revenus, choix budgétaires) et 

temporelles (dé& iqmtk pour trouver des sohitions). Cet apprentissage correctif s'inscrit 

donc dans un espace de rationaiité limitée (Simon. 1947; Mimh et Simon, 1958) où les choix 
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peuvent au mieux être jugés conformes (satisj6cing) à la structure décisionnelle. 

organisationnelle, légale et politique des institutions, à savoir leur mécanique et leur forme 

hiérarchique. leurs buts ou objectifs. l em mandats légalement admis et leurs missions 

générales au sem de l'état. Ce mode d'apprentissage révèle amsi un contexte pré-structuré de 

division instmitionneile du travail, C'est donc à l'intérieur des hntières d'une réwtion 

sectorieiie particulière que k décision trouve ((sa» propre rationalité. 

Ce mode d'apprentissage semble particulièrement à l'œuvre lorsque de nouvelles politiques 

sont mises de l'avant et appliquées à la gestion de l'eau ou phis largement. à la protection de 

l'environnement. C'est le cas notamment du contrôle de la polhnion de I'eau (MacDonald 

1991: Bonsor. 1990: Conway. 1990). des processus de consuhation publique en 

environnement (Kreutnviser. 1991; O'Riordan. 1977: Gariépy. 1989). des agences de 

régulation de l'eau (Shrubsole. 1 W O a :  1 WOb) ou encore des formes de soutien dVect à 

l'action communautaire au niveau des plans d'eau (Gurtner-2immerma.n. 1995: Gurtner- 

ZUrmiemian 1994: baap et al.. 1998: KeUog. 1993). 

Reconnaissant les rigidités institutionneiles, l'hypothèse d'une domination des répuiations 

sectorielles suppose que h dynamique d'apprentissage. infléchie par les muhiples rationalités 

institutionnelles liées aux régulations sectorieles, révélera un apprentissage cmtré sur des 

efforts correct& structurés selon ces mêmes régulations sur le territoire. en l'occurrence le 

Québec. 

1.5 L'APPRENTISSAGE ET LE MILIEU ASSOCIÉ DES POLITIQUES 

La notion de mode d'apprentissage dynamise la notion de régulation et de gestion en posant la 

manière dont les référents institutionneis opèrent sur le plan des pratiques sur le territoire. 

Cette dynamique doit cep& être mieux illustrée dans son tien avec l'espace pour que l'on 

puisse bien saisir IYcologk politique qui structure la g&n de i'eau Dans cette perspective, 

il apparaît nécessaire de préciser comment les régulations sectorielles établissent un lien avec le 

territoire. 



Une première variable de ce rapport est l'existence d'un ensemble de modalités de gestion 

qui viennent articuler l'usage visé par la réguiation sectorielle. Ces modalités concernent 

pariicuiièrement l'élaboration la mise en place et i'évaluation de mécanismes d'allocation de 

l'eau, de sa distriibution et des conditions de consommation pour un Leu et une période 

donnée à l'intérieur du contexte de k réguiation sectorielle. Ces modalités institutionnellement 

défies structurent durablement le territoire où enes se déploient. Elles orgent le territoire 

sous la fornie d'un miüeu associé aux politiques. une notion d'abord empruntée à Simondon 

(1958) pour parler de la territorialité des objets techniques1 * et dkveloppée ensuite par Marié 

et Gariépy ( 1 997) pour mieux intégrer le tien entre le territoire. la technique. la société et le 

politique. Le milieu associé des po biques constitue I'espace spécifique de légitimité des 

diverses politiques publiques. Dans cette perspective. il n'y a pas qu'un milieu unique de 

gestion mais plusieurs territoires partiels structurés autour et à partir des régulations 

sectorielles. La tension entre la logique ensembliste et les régulations sectorielks de l'eau et le 

mode d'apprentissage institué à partir de cene tension seront ainsi plus explicites lorsque nous 

tiendrons compte du rapport territoriaiisé que compose un acteur institutionnel les modalités 

de gestion qu'il institue en rapport à la régulation qu'il défend et le milieu associé à cette 

réghtion. 

Puisque c'est sous l'angle d'un conflit de hntières de régulations que notre hypothèse 

exploratoire sera développée et que le problème de mise en œuvre d'une gestion intégrée de 

l'au sera analysé. il convient de voir en quoi il y a conflit. À ce chapitre. il est une notion 

centrale à l'écologie politique est retenue, à savoir k notion d'externaiité que l'on retrouvait 

par ailleurs présente au sem de l'approche de l'économie écologique et en tZgrane dans 

l'approche de l'écologie humaine. Dans un contexte restremt des activités marchandes, 

l'extemalité signine d'abord un effet économique non anticipé, positif ou négatz d'un agent 

I I  . Dans ce contexte. i'objet technique n'est pas une simple réponse fonctionnelle à une sociéié qui 
placerait tous ses efforts dans l'économie du travail et de l'énergie comme l'a déjà souligné Mumford 
(1950) en ana1ysant i'évolution de divers objets techniques a travers i'histoire. La symbolique et 
l'influence de l'objet (sinon son emprise) sur la rationalisation des comportemats sont souvent 
déterminants. L'orientation des comportements est d'ailleurs une particularité sociepoiitique de la 
technique lorsque liée a des projets d'aménagement. La technique ne peut donc pas être traitée comme un 
simple élément résiduel des politiques dans la mesure oii sa &volution avec les sociétés humaines, 
reconnue depuis longtemps par les anthropologues, implique une variété de modes et de modalités de 
régulation des activités humaines et de l'espace leur étant liés. 



économique sur un autre (Pearce et Turner, 1990). Phis généralement appliquée. la notion 

&extenialité peut aussi signifier ce qui est extérieur à une hntière particulière d'activité 

hwaeK et concemer de ce fait la capacité d'une autorité donnée à réguler des effets hors 

frontières. C'est cette seconde perspective que nous adoptons. 

Pius précisément. c'est i'effet biophysique d'une réguiation mterprété comme une dysfonction 

Unposée a une ou phisieurs autres kgdations que nous retenons. L'externalifé est donc avant 

tout un effet territonal, d'où l'idée que des externalités territoriales se produisent à la 

hntière des divers milieux d'opération des politiqua sectorielles traduisant ainsi les difficiles 

arrimages entre les politiques sectorielles sur un même espace. Ces ditncuhés présentent. 

entà  l'opportunité d'un apprentissage pour les acteurs mstitutiormels et le mode de gestion 

institué, apprentissage qui devrait révéler une muhipliclé d'ajustements partiels des mdaiités 

de gestion de Seau phnôt qu'une refonte du mode de gestion québécois. Les modalités 

d'internalisation des effets s'avèrent alors critiques quant à la durabiiité que I'on peut attendre 

des politiques en place. à savoir leur efficacité et leur légitimité dans la longue durée. 

1.6 CONCLUSION 

Après avoir hh it critique de l'approche rationnelle de la gestion intégrée dans la perspective 

de son projet. nous avons ensuite précisé un certain nombre d'approches alternatives d'adyse 

des politiques publiques en environnement pour nous concentrer sur l'écobgie politique teUe 

que revue dans le contexte de l'école françak de la réguiation Nous sommes partis de quatre 

approches qui tendent à s'imposer. selon nous. au sem des debats entourant les poütiques de 

l'environnement. l'une axée surtout sur I'efficacité des politiques (écologie économique). une 

seconde préoccupée d'impact environnementai et du rôle compensateur des politiques 

(écologie humaine). une troisième axée sur le rôle des acteun sociaux (transaction) dans la 

définition et la mise en œuvre des politiques et une dernière. I'écoiogie politique. articulée 

selon la trame des pouvoirs qui traverse les po iitques environnementaies. 



Nous avons en particulKr retenu quelques éléments ou préoccupations liés aux autres 

approches, dont la notion d'efficacité à laqwlle s'intéresse particulièrement l'économie 

écu logique. à i' extemalité territoriale abordée comme pression environnementale par 

i'écologie huniame et au jeu des acteurs sur lequel se penche l'écolr ci= la transaction Ces 

notions, nous avons voulu les articuler dam un contexte d ' m  de l'écologie politique a6n 

de questionner la durabilité même du projet de gestion intégrée susceptible d'être conçu et mis 

en œuvre selon des principes rationnels sur un territoire. 

Selon nous lëcologie politique Eiit intervenir un rapport dialectique mais au?r forces 

asymétriques entre la logique ensembliste iiée au mode de régulation de l'état et les régulations 

sectorielles liées à des logiques partielles de gestion du territoire. Ainsi nous avons formulé 

l'hypothèse d%K domination des régulations sectorieiles sur la logique ensemblie mise de 

I'avant pour produire une gestion intégrée de l'eau Une domination qui ne s'impose pas a 

priori. mais qui se con& au fl de la mise en œuvre à cause de la structuration préaiable et 

de l'action subsequente de certaines forces. 

L'mstitutionoalisation de la gestion de l'eau à travers sa mise en œ u m  étant un processus 

inachevé. nous avons soulevé ensuite I'intérêt d'analyser la gestion comme un processus iimité 

d'apprentissage structuré par les acteurs institutionnels qui agissent sur une ou plusieurs 

fonctions de l'eau cians l'mtérêt public. Les forces agissantes des réguiations sectorielles sont 

donc identifiables et assiniilables à h présence d'acteurs institutionnels qui vont structurer le 

jeu niais qui vont aussi être structurés par ce jeu. Cette structuration n'est pas sans 

conséquences dans h mesure où l'apprentissage qui en résuhe prend k forme d'ajustements 

correctifi et limn6s. conformément à ridée d'une domination dans la durée des réguiations 

secto rieiles sur une logique ensembhe susceptible de provoquer une révision des pratiques 

sectorielles. 

Avec la prise en compte du territoire, une dmiersion essentielie à l'écologie ppolitique. 

l'hypothèse initiak est ensuite précisée en rehtion avec ridée que les régulations sectorielles 

occupent toutes un certain territoire d'opémtion, soit un milieu associé. Ainsi. k domination 

de ces réguktiors devrait être notable au niwau même de h détermination de ces mifieux 



associés des politiques et des acteurs institutionnels qui les f o d e n t ,  les mettent en œuvre, en 

assurent le suivi et les défendent. 

Enfin. !a domination des répuiations sectorielles implique un problème de ruptures à h 

tiontière des politiques. marquées par la notion d'extemaiités territoriales puisqu'il s'agit 

d'effets non anticipés agissant sur la fonctionnalité même des autres politiques au même 

moment et même lieu. Cette notion d'extenialités sert d'appui pour interpréter h capacité 

limitée des régulations et des acteurs institutionnels à réagir de manière mtégrée sur le 

teritoire. La critique qui en découle soulève alors une certaine Hnpossib,ilité par delà le 

discours rationaiiste. à réaliser de manière effktive un projet de gestion Sitégrée qui soit 

durable sur le territoire. Les t'ailles du mode de gestion de l'eau tel qu'exposé nous amènent à 

revoir l'effort de rationalisation des politiques cornme la marque d'une hésitation entre une 

rficacité globale et une efficacité sectorielle tributaire d'une spécialisation fonctionnelle de 

i'action publique. 



CHAPITRE 2 ANALYSE" DLALECTIQUE D'UNE GESTION 

INTÉGRÉE DE L'EAU AU QUÉBEC. 

L'anaiyse transversale. que nous adoptons à partir des fondements de l'écologie politique 

pour l'appliquer à ia gestion intégrée de l'eau. sodève un certain nombre d'enjeux sur le plan 

méthodologique que nous explicitons dans le présent chapitre. Il y a d'abord la prise en 

compte de la tension qui oppose les régulations sectorieks à la logique ensembliste: nous 

situons cette opposition dans une perspective ciialec t ique. perspective mé thodo logique qui 

nécessite ia délimitation du terrain ou du champs d'étude que nous exposons (2.1 ). Cette 

tension. génératrice d'un mouvement de composition et recornposition des politiques 

publiques. s'inscrit sur le plan méthodologique comme un processus génétique à situer a long 

terme comme nous le précisons ensuite (2.2). À la source de ce mouvement. il y a les 

particdarités des acteurs institutionnels et l'intérêt que présentent leurs décisions sur 

lesquelles nous nous appuyons pour illustrer l'évolution des régulations dans le temps et 

cadrer h capacité d'apprentissage des acteurs (2.3). 

Sur le pian empirique. nous proposons un mode de sélection opportuniste des sources à k fois 

variables et partieles (2.4) et nous soulevons l'avantage d'une analyse a distance pour le cas 

étudié (2.5). Nous proposons également une analyse de contenu adaptée à ces sources et à 

l'interprétation du comportement des acteurs et de l'évotution des réguiations en regard du 

territoire (2.6). 

Enfin nous nous situons sur le pian de la théorie générale en soulignant l'intérêt d'adyxr  un 

cas précis dans sa dimension à la fois particulière et générale (2.7). En conchision nous 

reprenons les éléments clés de iàpproche retenue amsi que certains enjeux soulevés dans le 

texte (2.8). 

". Le terme d'analyse rejoint ici celui d'approche méthodologique chez Grawitz (1993. p.303) où: 
d'approche, c'est la méthode et la technique en pointillé, non pas assenées en bloc, mais utilisées à 
doses homéopathiques, pour I'éhide d'objets fragiles, aux réactions imprévisibles.». L'analyse dialectique 
répond ici à une exploration de la gestion de l'eau moins rigide qu'une méthode de type quantitative. 



2.1 ANALYSE DLALECTIQLJE DE LA GESTION N'TÉGRÉE 

L'évaluation de la gestion de l'eau au Québec telle que nous l'abordons dans une perspective 

de l'écologie politique. soulève I'iniportance de révéler !a tension stnicturante et génératrice 

du mode de gestion de l'eau tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans cette perspective. 

nous nous appuyons sur une anaiyse dialectique qui oppose ia logique ensembliste aux 

régulations sectorielies et nn un cas particder qui donne prise à cette adyse. 

2.1 .1  L'@se dialectique et la tension des politiques liées à la gestion de l'eau 

Le choix de cette approche s'appuie sur deux justifications centraies. La première est qu'un 

enjeu est toujours construit à partir de logiques qui s'opposent à cause du contexte 

d'mtersubjectivité qui structure I'action sur le territoire. En effet. b intérêts les 

représentations. les moyens d'intervention divergent au sein même de l'état. Les prétentions à 

la Iégtimité étant multiples compte tenu de ces variables nous faisons Face à un contexte ou la 

rationalité des actions peut être mise en cause sur le plan générai du principe, mais aussi sur 

celui de la performance même des réguiations. 

Cette mise en cause d'une légitimité unique est susceptible de révéler le contenu normatif des 

règles en regard du principe de gestion intégrée qui vise à organiser les actions particulières et 

I'applicabilité ou la validité de ces actions institutionnelles en regard du territoire. II y a 

d'ailleurs dans I'action institutionnelie une tension permanente en regard du territoire qui 

O büge d'une part à reconnaître les conth, puis à les résoudre. C'est la force heuristique du 

conflit qui révèle les enjeux fondamentaux dont parle Hunyadi (1995) et a puissance 

fondaaice des reiations comme l'indique Sirmnel alors que : 

((opposition is an element m the reiation itseK..lt is not oniy a means for 

preservbg the ~ h t b n  but one of the comte  fhctions which actuaily constitute 

it.» ( S b L  1904. trad Anghise de K. WoK p. 19). 



En fiut, comme Simmel le souligne également. le connit est inséparable de k coopération les 

deux étant à l'œuvre dans toutes fornies sociales, et pourrait-on ajouter politiques. Marié 

(1998) va dans le même sens lorsqu'il insiste sur le besoin de prendre en compte a la fois ce 

qu'il y a de contmu et de discontinu dans les pEmmènes que nous étudions. Ainsi l'analyse 

d'un projet de gestion mtégrée est à mettre en relation avec certes ce qu'il y a de nouveau 

c~~ propos daris un iei prujei. mais aussi avec ce qu'ü y a cie pius ancien (et de pius 

soutenain). tels les jeux d'idluence et les actions produites à la pièce en continuité des 

pratiques traditionnelles. 

La dialectique (Jiukktiki). que le dictionnaire Le Robert définit comme l'«art de discuten) 

mais qui est bien p h  que l'art de la parole puisquoil est question d'argumentation de 

contestation et de propositions d'action implique donc une arialyse qui observe la tension 

permanente et agissante à travers kt formulation des politiques. Cette tension qui opère au 

niveau des répuiations implique. dans le cas québécois d'observer d'abord comment le régime 

politique fëdén-provincial agit au niveau plus générai de la formulation des politiques 

itatiques puis corinnent le projet paniculier de gestion intégrée de l'eau se met ensuite en 

place sur le territoire. Le principe de thése-antithèse et synthèse est donc ramené au rapport 

structurant de l'intégration et de la Sagmentation qui motripose la politique de I'eau au 

Québec comme nous le posons cians notre hypothèse. 

Ce mouvement. inmit dans un contexte de multiples logiques d'acteurs fàit intervenir la 

notion d'apprentissage coilectif comme produit des tensions et des CO&. Comme nous 

I'avons souligné dans notre hypothèse, la dialectique entre l'intégration et les réguiations 

sectorielles est susceptible de se résoudre sous une tome d'apprentissage ind~duel  

génémlisé. alors que les comportements des acteurs se Limitent essentiellement à apporter des 

correct* à leurs actions traditiornieIles C'est donc sous I'angle d'une anaiyse des 

confirontatiom de Rguhtions sur le territoire sur le plan des choix techniques et opérationnels 

que nous mettrons en évidence le poids des réguiations sectorielles sur le territoire malgré leur 

contradiaion avec l'opération d'autres régulations. 



En opposant les régulations sectorielles à la logique ensembiiste de la gestion mtégrée. 

i'anaiyse dialectique s'impose comme approche plus pertinente à la compréhension de la 

structuration des enjeux que. par exemple. l'anaiyse fonctionnaliste qui conçoit les enjeux 

comme de simples dysfonctions d'un système institutionne! qri viserait toujours a l'intégration 

harmonieuse des diverses fonctions de l'eau et des intérêts colectifk. L'analyse dialectique 

s'oppose aussi à une anaiyse de type naniraliste pour îaqueiie les enpu. s'enchaùient les uns 

aux autres de manière naturelle. Linéaire. progressive d m  le temps et cohérente. Deux types 

d'analyses qui rejoignent en fait l'approche rationneiie de la gestion de ièau. mais aussi. à 

phsieurs égards celle de l'écologie économique et de I'écologie huniaine. approches 

discutées au chapitre 1. L'analyse dialectique, inscrite dans le cadre de l'écologie politique (et 

avant elle de l'économie politique). veut ainsi soulever les oppositions et leur renforcement 

entre un mode de réguiation ensembliste et des régulations sectorielles de l'eau. 

En retenant comme principe de méthode qu'une politique est avant tout un construit 

historique qui évohe selon un jeu de tensions et de conflits. nous avons k volonté de centrer 

I'adyse sur le processus structurant de la gestion de l'eau au Québec et sur la connaissance 

plus tine de ce processus à partir d'un territoire particulier. 

2.1 2 Le choix d'une étude de cas 

Comme c'est particulièrement le contexte québécois qui nous préoccupe. il nous but trouver 

un point d'appui central permettant de révéler dans le temps la tension entre la logique 

ensembliste et les réguiations sectorielles. Ce pomt d'appui c'est le Plan d'aménagement du 

bassin de la rivière Yamaska. un cas qui a i'avantage d'être un exercice pionnier de 

conception d'une gestion mtégrée de I'eau au Québec. en phis de mobiliser un ensemble 

d'acteurs institutiormels aux mteRts variés et aux pratiques contrastées sur le territoire et 

e n h  de présenter de rrianiére effective la mise à répreuve d'une gestion mtégrée de I'eau au 

Québec. Ce pian, dont la mise en aem remonte essentieIlement aux années 1970. permet 

aussi la comparaiîon historique avec les pratiques actuelles et de saisir ainsi le fil qui relie le 

passé au présent et même à r a v e .  Défini à la fin des armées 1960 et mis en oeum à partir 



du début des années 1970. l'étude de ce cas permet de mieux saisir le sens de la gestion 

intégrée telle qu'elle est conçue actueiiement avec ses diflicuhés et potentialités. 

Dans la perspective de l'écologie politique, le plan Y amaska qui s'applique à une échelle que 

l'on pourrait qualifier de régionaie par opposition à l'échelle nationale. nécessite de bien srnier 

ie contexte pius gio'bai (macre j er ies enjeux pius iocaw (micro de ia gestion de i'eau. d'ou 

cette idée que l'étude de cas s'inscrit dans une anaiyse de moyenne portée (rniddle-range case) 

(Whyte. 1992). Nous pouvons de la sorte saisir la portée du contexte et la tension qu'il opère 

sur le projet de gestion mtégrée et des régulations sectorKUes. tout en reconnaissant les 

particularités propres des régulations et de leur articulation spécüïque au territoire. Ce niveau 

d'analyse sied particulièrement bien aux etudes régionales ou aux études qui utilisent le 

tenitoire régional pour illustrer ce qu'il y a de tramposable à d'autres échelles d'adyse. 

Dans cette perspective. l'étude de cas du plan Y m k a  agit comme un révélateur à la fois 

global (national) et local des tensions institutionnelles entourant l'émergence et la mise en 

œuvre d'un projet de gestion intégrée de i'eau au Québec. Son contexte shscrit dans une 

certaine glo balisation des enjeux que nous pourrons voir par le biais des politiques étatiques 

canadiennes et québécoises. rriais s'inscrit aussi dans une certaine localisation des enjeux 

puisque les politiques sectorielles auront a s'ajuster au territoire et à ses particuiarités. Le plan 

Yamaska est de ce fàit un niveau privilégié d'@se de la dialectique mtre le global et le 

local. 

2.1.3 La révéiation des tensions institutionnelles 

L'analyse du p h  Yamaska posé comme projet mtégrateur des pratiques institutionnelles en 

vigueur relativement a la gestion de I ' e a ~  suppose une anaiyse des k t e m  qui concourent à 

M e r  cette mtégration Dans ce contexte, il nous fàut particui;icement tenir compte des 
, . 

resistances révklées par les pratiques et le renforcement corrélatif des régulations sectorieles 

11 nous fàut ainsi bien saim et révéler les poiitiques particulières mises de l'avant par les 



acteurs institutionnels, de même que le projet du plan Yaniaska si l'on veut être capable de h 

décrire afin de mieux les opposer. 

Ces tensions institutionnelles. expression du rapport dialectique entre le principe d'une logique 

ensembliste d'intégration et les Rgulations sectorielles. sont suscept &les d'être 

panicuiièrernem prononcées iors de ia mise en œuvre. soit lorsque les projets particdiers du 

plan et les programmes d'activités se conibntent sur un même espace à un même moment et 

lorsque cette mise en cruvre miplique directement plus d'un acteur institutionnel. La mise en 

œuvre devient donc un moment critique de l'analyse en soutien a notre thèse puisque c'est à 

ce moment que les résistances et les compromis entre acteurs. les accommodements et les 

bonifications des décisions et des pratiques liées à ces acteurs. les progrès ou les reculs des 

régulations sectorielles apparaissent le mieux Cette illustration des forrnes d'actions 

régulatrices et-ou mterventions des acteurs. les deux étant liés. est précisée de manière à 

démontrer l'absence d'une harmonisation des actions selon une logique emmbliste. 

Dans cette section nous avons d'abord retenu h dialectique comme cadre méthodologique 

générai pour analyser l'écologie politique de la gestion de l'eau au Québec. Ensuite. nous 

avons voulu donner prise à 1'- en choisissant un cas déterminant dans la compréhension 

du mode de gestion de I'eau actuel au Québec. Ce choix a également l'intérêt d'aborder h 

gestion de I'eau à une échelle régionale qui donne la possibilité d'introduire des considérations 

à ia fois macro et micro-politiques. Enfin la révélation des tensions entre acteurs 

institutionnels vise à bien fàire ressortir les enjeux de gestion du territoire par delà la logique 

ensembliste et tels qu'ils *gent à h itontière des diffërentes régulations sectorielles. 

2.2 LA TEMPORALI* DE LA GESTION DE LEAU 

Pour bien niarquer I'évohbion de la gestion de I'eau dans le contexte du plan Yamaska. il 

convient de préciser les divers moments qui déhissent cette évohition et qui marquent dans le 



temps le rapport dialectique entre la logique ensembiiste et les logiques sectorielles, ce que 

cette section vise à clarifier. 

Dans le cadre d'une analyse dialectique de l'écologie politique de l'eau telle que présentée 

jusqu'à maintenant. il tàut non seulement saisir l'histoire propre à chaque régulation sectorielle 

hiphpie par k p h i  'iaiiuk iiiaL auui percrruir ie iiwuwneiii $&rd ck ia gestion de 

l'eau qui se dégage ou imerge de l'étude de cas. À ce chapitre. nous proposons un découpage 

de la durée qui respecte divers moments forts du processus entourant le phn Yamaska. Dans 

cette perspective. k longue durée se résume en quatre temps: la préhistcire des régulations 

sectorielles avant le plan Yamaska, iëmergence de la logique ensembliste au Québec et du 

projet d'aménagement du bassin Yarnaska la mise en oeuvre du plan jusqu'à son arrêt formel 

puis l'état actuel de la gestion de l'eau. Ces moments-types sont susceptibles de rnieuv 

positionner le contexte d'émergence du plan, cehi des réactions du poim de vue des 

régulations sectorielles en regard au p h  d'ensemble et la manière dont les régulations 

sectorielles vont ensuite évoluer jusqu'à'aujourd'hui. A noter ici que ce découpage est avant 

tout stratégique. Nous ne pomilons pas une progressivité linéaire entre les étapes. puisque 

celles-ci sont souvent entremêlées. 11 nous semble donc difficile d'identifier a priori des phases 

de genèse. de consolidation et de crise comme le îàit Chatzis (1993). excepté dans unr 

perspective heuristique. La situation de crise. de même que les situations rnarquk par des 

consoIidations partielles. nous semblent être plus permanentes que le laissent supposer les 

études centrées sur la conception des projets, des ouvrages ou des réseaux en regard des 

extemaiités produites. 

De manière stratégique. nous retenons néammits une première phase de genèse de la logique 

ensemblisie au Québec. en iIlustnuit les fàcteurs qui ont do& forme à cette logique avant et à 

travers le plan Yamaska qui s'impose comme un nouveau mode de gestion de I'eau et du 

tedoire. Ces faaeurs sont particuliérement Iiés aux essais antérieurs de planification au 

Q u é k  et aux temiors propres à l'état québécois, tensions externes liées au régime politique 

MM et à cehi de I'expbitation du territoire et des ressources, puis aux tensions internes 

k au besom de coordmaton des multiples régulations sectorielles sur le territoire 



québécois. Certes, le moment premier de la genèse n'est pas facilement identifiable. Nous 

devons donc fixer nous-mêmes ce moment à partir d'un événement marquant à la fois 

1'8naginaire et les politiques. À ce chapitre. nous retenons La fin de la seconde Guerre 

mondiale (1944-1945) qui constitue un moment fort de la Rvision du régime politique 

canadien qui cherche à se recoristniire et à mieux répuier l'espace canadien En tàit. c'est le 

niunuiit particder du ~e d'une &unornie de guerre vers une ticonornie de paix avec ie 

besom de reconstruction du territoire et des po ütiques que cela implique. 

Puis c'est l'illustration des régulations sectorielles qui nous permet d'apprécier. par un retour 

en &ère. l'origine des pratiques segmentées et segmentaires de I'eau au Québec et les LKns 

entre h gestion de I'eau et les diverses politiques de développement du territoire. Cette 

préhistoire de la logique ensembüste permet de mieux comprendre les forces avec lesquelies 

la gestion intégrée de l'au compose lors de la conception et de La mise en auvre du plan 

Yamaska. Cette prélustoire. nous la définissons en lien avec l'établissement f o m l  du partage 

des pouvoirs Fédéraux-provinciaux au Québec en 1 867 (Acte constitutionnel). C'est à partir 

de ce moment que nous pouvons véritablement tracer la trame des régulations sectorieles 

québécoises. 

En troisième lieu on insiste sur la mise en oeuvre des éléments programmés du p h  Yamska 

comme marques territoriales des régulations afÏn de préciser les écarts Eice à h 

programmation initiale. Le rythme, la nature et lànipleur des changements sur le plan des 

projets particuliers et des éléments techniques associés des activités programmées ou des 

mesures ponctueues doivent être révélés. tout comme les raisons ou contraintes évoquées par 

les acteurs ou ceiles qui émergent à partir de la c o ~ n t a t i o n  des points de vue des acteurs 

institutionnels ou par k voix des autorités locales. Cette phase marque ce qui ressemble à 

l'amorce d'une phase d'Histitutionnalisation comme la nomme Chatzis (1997). sot une phase 

de consolidation (relative) de la gestion mtégrée au Que&. 

Enfin il s'agit d'insister sur l'absence! d'une nouvelle synthèse de k gestion de I'eau par 

l'illustration des extenialités territoriales qui se développent au cours des années 1980 et 1990 



à partir du renforcement des régulations sectorielles, malgré les réponses que proposent les 

acteurs qui soutiennent ces régulations. L'extemalité territoriale. une notion centmle à 

I'écologie politique, en s'mscrivant comme le produit croisé des pratiques des acteurs 

institutiormels en un même lieu et un même moment. sert de révélateur à la reproduction des 

problèmes environnementaux maigré. ou plutôt à cause. des efforts sectoriels entrepris. 

Selon nous il ne s'agit pas de statuer sur la pertinence de teiie ou teile externaiité soulevée par 

les acteurs ou dans la documentation qui aborde les questions d'ordre technico- 

environnementale. niais plutôt de présenter la diversité des critiques post&ieures au pian 

Y m k a  comme autant de marques de la dEcuhé à prendre en compte de nianière durable 

des problèmes à partir des logiques institutionnelles en présence. A ce chapitre. l'écologie 

politique soulève le problème de l'articulation d'une diversité de systèmes de régulation 

partiels opérant sur un même territoire. L'itape de mise en œuvre et ceUe de l'opération 

révèlent ainsi les limites latentes à la conception des po biques venant réguler le territoire. 

L'analyse diachronique appuie donc la dialectique par la clarification des divers moments qui 

structurent le cheminement toujours inachevé et capillaire de la gestion de l'eau. Mais si les 

moment-types semblent présenter une certaine rupture d m  la perspective du projet 

d'aménagement du bassin de la rivière Yamaska, le processus de renforcement des régulation 

sectorieles que nous voulons illustrer en parallèle et après le plan s'inscrit piutôt dans une 

perspective de continuité au niveau des pratiques que nous démontrerons. 

2.3 L'ANALYSE PAR LE BIAIS DES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET DE 

LEURS DECISIONS 

Comme le lecteur Pa déjà noté. I.adyse des régulations et leur évolution tempode ne peut 

se fàire sans traiter du concepteur et de I'opérateur de ces réguhtions, soit des acteurs 

iristihaiotmels. En efléf un p h  d'aménagement comme celui de la Yamaska suppose 

préalablement une action mtentionnek @wposive) de la part d'un concepteur et la 



structuration de cette action sous une forme planifiée et décodant d'un rôle social et politique 

déjà institué. à savoir d'une mission généraie et d'objectifk spécifiques d'intervention sur le 

territoire. Dans un contexte où ii y a plusieurs acteurs institutionnels en présence en liens avec 

la diversité des régulations sectorielles de l'eau, nous pouvons anticiper que toute nouvelle 

prise de décision est conditionnée par de muhiples décisions partielles prises antérieurement 

par ces ackus. En kt. nous considhns qu'ü existe un systkne d'klrrdction drrrkre chaque 

décision. 

Cela dit. il ne Faut pas y voir une réification de la rationalité et du choix individuel des acteurs. 

En effet. la notion même d'acteur institutionnel suppose un contexte de normes et de rôles 

institués qui entourent b pratiques de ces acteurs. comme le précisent notamment Ostrom 

(1990; 1986) et Soderbaurn (1991). Dam notre perspective. la décision est plutôt utilisée 

comme un «srnsitizing conceph c'est-à-dire une not ion-guide qui permet d'organiser b 

données empiriques sans tomber dans une réification conceptuelle trop rigide (Brpan. 1988). 

À ce chapitre, la principale erreur serait de confondre la volonté décisionnelle et le discours 

d'intégration des acteurs avec les décisions effèctiver soit sans tenir compte du contexte 

d'interaction et des pratiques subséquentes teks que révélées lors de la mise en œuvre du 

plan Il  y a donc nécessité d'adyser le contenu de k décision en lien avec la diventé des 

logiques impliquées afin de voir comment chacune évolue, et ce en rapport avec les autres. 

Nous proposons particulièrement d'exposer à travers diverses sources documentaires 

I'tivohaion des projets ou programmes d'activités particuliers liés aux divers acteurs 

mstitutionnels dans le cadre de kt mise en œuvre du plan Yamaska. Cette évolution est 

particulièrement démte à parti des variables du lieu et du moment de mise en œuvre des 

projets et activités. des ressources mobilwes des adaptations fonctionneiles de ces projets et 

activités. des justificatifs énoncés s'il y a lieu, ceci en gardant toutefgis ii i'esprit les Grteurs 

stmcturels qui contniuent à définir les enjeux de la gestion de l'eau sur le tedoire du bassin 

de la Yamaska 



L'accent que nous portons a la décision fomialisée ne sigdie pas que l'on évite de 

questionner ia nondécision, la décision latente ou la dkision imposée sur le tenitoire. 

problèmes déjà connus des poLitiques publiques et soulevés à diverses reprises (Baratz et 

E3achrach 1970: Muller. 1990; Mény et Thoenig. 1989). 11 est en effet utile d'éclairer la 

décision en regard des oppositions qu'elle m i t e  et des réactions subséquentes que démontre 

ie comportement des acteurs en cours aginieracrion EYous prendrons donc en compte ia 

relation dialectique entre les acteurs hstmitiomels lors des choix de projets et de 

programmes puis celle des acteurs institutionnels et des acteurs locaux, à savoir les autorités 

municipaies lors de la mise en place de ces projets et programmes d'activités sur le territoire. 

Nous venons non seulement l'opposition entre ia logique ensembliste et les régulations 

sectorielies. mais aussi l'effet de ces réguiations lorsqu'elles sont désarticulées hce au 

territoire. 

De cette sensibilisation à la prise de décision nous serons enfin amenés a poser un certain 

nombre de questions corrélatives à la prise de décision à savoir qui prend t e k  décision par 

rapport au plan Yamaska quels sont les ternies de cette décision (nature. ressources 

mobilisées. moment d'implantation etc.) et son implication sur le territoire (extension de 

réseau etc.) et comment les éléments techniques des décisions sont articulés les uns aux 

autres. De ces questions nous pourrons déduire quel a été le rôle des divers acteurs 

institutionnels. queues pratiques ils ont maintenu. renforcé ou abandonné et quelles sont les 

implications territoriales de ces décisions. 

Dans le but d'asseoir empiriquement I'anaiyse des acteurs et de leurs décisions dans le temps. 

nous avons d'abord porté notre attention sur d'abondants écrits se pRsentant sous de 

mies formes (notes, lettres, études, rapports articles de presse, comptes-rendus de 

réunions, rapports annuels d'activités, énoncés budgétaires, etc.) et relatant divers éléments de 

contenu (p. ex.. littérature secondaire concernant kt préhistoire des régulations, coqtes- 



rendus de réunion pour iUustrer l'évolution des projets lors de la mise en œuvre. etc.). Chaque 

forme d'écrit était susceptible de présenter un mtérêt à k fois nu le plan de la régulation et de 

la seiatégie particulière adoptée par un acteur a un moment précis d'où l'utilité de cette 

diversité des sources. 

û e  rrianière a iàire m n i r  la quaiite de i'iniomtion recueillie. nous avons procede en trois 

étapes qui donnent un aperçu du mode de cueillette de l'information Ces étapes. bien que 

distinctes. ne se sont pas déroulées de manière strictement successive. Dans cenains cas les 

résultats d'une étape re-ent la recherche vers des éléments pouvant provenir d'une autre 

source: le principe de triangulation (validation croisée des sources a documents) et ceiui de la 

complémentarité des sources (compléments d'mormations de points de vue. anecdote 

amenant une nouvelle interprétation) servaient de guide. 

La fiabilité des sources qui peut a priori poser problème nir le plan de l'objectivité doit être 

comprise autrement. Nous croyons en effet que la fiabilité ne doit pas être interprétée en 

termes absolus (est-ce que les acteurs disent la vérité ?). mais plut6 t en termes reiatifk puisque 

le discours des acteurs est forcément teinte par leur compréhension des enjeux et lem 

intérêts. Coiiséquernment. les sources (surtout lorsquoil s'agit d'opinions) doivent être 

cordiontées dans le but de révéler les tensions, les résistances des acteurs et les conflits de 

réguhtions. Cette co&ontation des sources nous apparaît particulièrement clé Ion de la mise 

en œuvre. moment pour lequel I'mfonnation était fort disséminée et moment aussi où le jeu 

des acteurs devient phis évident. L'«extensnité» du matériel pourrait-on dire (on ne pourrait 

prétendre à rexhaustivité) était recherchée a h  de ne pas manquer un détail important 

expliquant les oppositions. 

2.4.1 La recherche documentaire sur I'historique de la phification au Québec 

Sur le pian pratique, une premKre recherche en bibliothèque par voie électronique a pe- de 

recenser ia littérature secondaire sur la planifi~ion et knémgement au Québec (et certanies 

domiées chifkks ou ré- à des documents ayant une valeur historique pour k présente 



recherche, par exemple un projet de loi), de même que les rapports et études officiels ou 

encore des p r o f i  statistiques régionaux (Montérégie. Estrie). ûutre les bibliothèques de 

12Tniversité du Québec à Montréal de l'Université de Montréal et de luniversité L a d  nous 

avons eu recours aux bibliothèques du ministère de Rnvironnement du Québec (qui 

regroupait les dossiers de k Direction des eaux du MRN et du MTCP. devenu le MLCP qui a 

ensuite iùsionné avec ie MEXivTQj et dEnvironnemen~ Canada. 

En agissant de la sorte. il est ditficile d'être exhaustit Néanmoins. par le croisement d'une 

vingtaine de mots clés (Yamaska planification gestion eau poüutios réseau etc.). h 

recherche d'une filière de documents par un même auteur intéressé par les questions de 

gestion ou de phnification au Québec @. ex. Gow. Baccigaiupo. Simard Parenteau. Fisette. 

etc.). les listes de documents ministériels disponibles (comme c'est le cas pour I'OPDQ. k 

MRN et le MENVIQ particulièrement). nous avons réussi à dresser um: première liste de 

documents à consulter (environ 250 ouvrages). Certains ont Cté rejetés a partir du descriptif 

de l'ouvrage, d'autres ont 6té retenus ou même complétés par une autre recherche (p. ex. à 

partir de la bibliographie du document consulté). 

2.4.2 Les données documentaires sur h mise en place et rexécution de la mission 

Y amaska et les particuhntb du territoire 

Une seconde recherche aux Archives nationales i Montréal et à Quebec a ensuite servi à 

retrouver des dossiers des divers ministères et particulièrement de I'OPDQ contenant ses 

comptes-rendus de réunions, des énoncés budgétaires des lettres interministérielles des 

derriandes de semices, etc. Plus de 300 dossiers (chaque item powant regrouper p h  d'un 

document) ont ahsi été consultés sur cette base. Les archives du Centre d'histoire régiode de 

Saint-Hyacmthe ont également été c o d é e s  a h  de trouver les éléments de la presse 

régionale liés au plan YarnaEka Quelques personnes nous ont aussi permis de coIiSLilter des 

archives personnelles non encore consolidées au niveau des Archives nationales (p. ex. 

b m u  du MLCP de la région de Montréal) (voir annexe 1). 



Là encore. nous sommes soumis à la disponibilité des documents déposés. D'ailleurs, il est 

impossible de savoir quel matériel n'est ptus disponible (p. ex.. notes pe~nneiies ,  documents 

ministérieis non déposés ou détruits, etc.). Par contre. en ce qui conceme les comptes-rendus 

de réunion il était possible d'en connaître le nombre (une rencontre mensuelle pour le Comité 

d'exécution entre 1974 et 1979). Environ 75 % de ces documents ont pu être retracés et 

amiysés. Ces ciocumen~s s'avèrent inoinsabies à i'ardyse er à ia compréhension de 

I'enchakement des décisions des acteurs institutionnels tout au long de la mise en œuvre du 

plan Yamaska 

La Société d'histoire de Saint-Hyacinthe citant présente sur le territoire depuis plusieurs 

décennies. elle devenait un passage obligé pour la quête du matériel d'archives, y compris 

pour comprendre le contexte local avant le pian Yamaska. Également. on a pu compter 

quoique moins assidhnt. sur certaines publications de la Société d'histoire de la Haute- 

Yamaska en ce qui concerne surtout les hautes terres du bassm. E n f a  quelques histoires 

propres à I'Çvolution des villes du territoire (assez extensives s'il s'agissait de Saint-Hyacinthe 

et Granby ou au contraire tRs brèves a propos de Waterloo. Cowarwiue. Brornont) ont été 

consuitées. de même que cenaines biographies de personnages clés (par exemple. k maire 

Dessaules Ion de la constitution de la d e  de Saint-Hycinthe ou le niaire Horace BoiWi à 

Granby a h suite de la seconde Guerre mondiale) pour mieux cibler les enjeux du 

développement du territoire. De cette recherche. le lecteur pourra comprendre que les 

municipaiités les plus urbanwes . . et les plus peuplées ont une histoire écrite plus étoffëe parce 

que phis d'efforts sont consacrés pour la décrire. 

2.4.3 La revue de presse et I'&o tution des enjeux au sein du bassin de la Yaniaska 

Une troisième recherche aux Archives de Monaéal et a l'Université du Québec a Montréai a 

permis enfin de c o d e r ,  sous forme de mimfiches, les articles de presx régionale et 

nationale pouvant traiter du plan Yaniaska Dans ce dernier cas, afin de réduire le volume de 

la recherche. on a d'abord choisi le moment clé du lancement public du plan Yamaska. Puis, 

pour les trois mis qui ont suivi les annonces médiatiques retenues, nous avons comparé h 



journaux régionaux (Le Madoutain, Le Courrier de Saint-Hyacmthe. Lu Tribune de 

Sherbrooke. La Voix de l'Est de Granby) et leur couverture a h  de voir lequel présentait 

l'information la plus étendue (nombre d'articles. taiiie du texte). la p l u  précise (détails sur les 

enjeux) et la plus constante (Rgulanté dans le suivi de la nouvelle). Généralement, une 

période d'un mis ou deux au maaum. aurait suffi pour maiyser la nouvelle et les diverses 

Ractions à ceiie-ci car n'étant pius d'acrualitè eüe esait désonnais exciue de ia couverture 

joumaiistique. 

Cette démarche a révélé que sur le plan du nombre d'articles. du détail de ces articles et du 

nini de la nouvelle concernant les enjeux locaux le jounial La Voix de l'est domniait 

nettement. Conséquemment. nous avons privilégié ce journal et recensé systématiquement 

pour toute la période allant de 1973 (dipôt public du plan) à 1981. c'est-à-dire. deux ans 

après l'arrêt du plan. 

En ce qui a trait aux thèmes couverts. nous avons retenus les articles de presse conceniant le 

plan Yamska dam son ensemble (annonce du projet. remis en cause et critique. etc.). les 

projets associés (barrages, assa8iissement municipal mterventions agricoles. etc.). les 

problèmes d'eau sur le territoire (polhtion des eaux etc.), le rôle des CRD dans 

l'aménagement régional (présence des CRD et rôle. rapport avec I'OPDQ. propositions de 

prise en charpe régionaie. etc.). les tensions entre les villes du territoire et les ministères 

mobilisés par le plan Yamaska (ex rencontres entre le ministère des A£hires municipales et les 

éhrs locaux). 

Dans le cas des autres journaux régionaux et nationaux nous nous en sommes tenus à 

quelques moments clés couverts pendant trois mois à savoir, le lancement public du plan. les 

diverses annonces de projets ou des sommes d'argent allouées a ces projets les annonces de 

leur report, les annonces de kur mise en opération (ex celle du barrage Choinière) et les 

annonces plus générales des volontés des muveaux gouvernements provinciaux élus au cours 

de cette période face au plan Yaniaska et ses projets (1973, 1976. 198 1 ). 



De ces articles échantilIo& sur une base longinidinale par le biais de Lu Poix de 1 'Est et de 

manière transversale pour i'ensemble des périodiques régionaux à un même moment pour 

quelques moments clés. nous avons voulu dégager non seulement des éléments Factuels mais 

aussi des prises de position des acteurs institutionnels et des é b  municipaw. et ce. 

particulièrement dans le contexte du développement régional (p. ex. CRD) et des divers 

projets impiiqués dans ie cadre du pian Yaniaska 

2.4.4 L 'apport marginal des entretiens semidirect& ou non directifs 

Notre choix méthodologique a comme conséquence de centrer I'Çtude de cas sur les 

régulations étatiques dans le temps et d'un projet qui date de plus de vingt ans peu 

d'entretiens ont été t.éalisés. Nous voulions d'abord à utiliser les entrevues ou discussions 

Uitormek aléatoires à t h  complémentaire pour é c k  certains pomts obscurs. Dans le cas 

des entretiens semidmgés, ce sont des fonctionnaires qui ont eu un lien avec le plan Yamaska 

qui ont étt privilégiés et pius particulièrement, des gens ayant œuvré au sein du MRN. du 

MTCP. de I'OPDQ ou de la Société d'histoire de Saint-Hyacmthe. Nous avons ainsi 

rencontrés un peu moins d'une dizaine de personnes (voir annexe 1 ). Dans le second cas. c'est 

le hasard des rencontres avec des résidants du territoire (entretiens informels) qui ont permis 

d'éclairer ce& pomts relatifS aux problèmes historiques de gestion de I'eau (la liste de ces 

personnes n'a maiheureusement pas été établie. bien que de mémoire nous en recensons une 

d i  égaiement qui pour une bom part ont un lien de parenté avec l'auteur de cette thise), 

ce qui a notamment pu confimier de manière assez générale, certaines sources M e s .  Ces 

deux étapes ayant été réalisées en début de recherche. eues ont surtout servi a mieux orienter 

la recherche subséquente du matériel écrit. 

E n f a  nous devons souligner qu'une diversité de sources d'infomiation ont sen i  à constituer 

notre àw empirique (voit annexe 2), divenité dont ia qualité était variable, ce qui limite 

I'exhaustivité des éléments fdcniels soulevés et l'interprétation subséquente. A ce chapitre, 

nous ne pouvons prétendre que k présente thèse clôt le s u .  puisque des entretiens semi- 

dkc& auraient pu fàk  ressortir avec p b  de force h contniution ou l'absence de 



contribution des autorités locales aux choix politiques liés au pian Yamaska À ce chapitre. le 

projet d'autobiographie du Maire de Granby pour les années 1964 à 1990 pourra lorsque 

réalisé. s'avérer particulièrement intéressant. 

Aion que les grandes lignes des régulations ou m h e  de la logique ensembliste peuvent être 

plus aisément saisies par un matériel empmque comptant sur de nombreuses données agréyées 

à l'échelle québécoise. de même que sur d'abondantes sources secondaires. Pétude de cas du 

plan Yamaska en raison de son échelle régiode. s'avère ptus sensible aux particularités du 

lieu et du moment dans son rapport aux politiques sectorielles. À ce chapitre. on peut noter 

certaines litnites à la compréhension particulière de certains rnicr0-enjeu.u particulièrement à 

plus de vingt ans d'intervalle. 

Le premier inconvénient est la disparition" ou la dissémination des personnes ayant été 

impliquées à une étape ou î'autre du plan Yamaska ailleurs au Québec ou à i'étranger. La 

&cuité de rencontrer directement des membres de i'équipe de mise en oeuvre. ou des 

autorités locales constitue certes un handicap a la compréhension des micro-mjeux sur le 

tedoire ou de la rationalité contextuelle des acteurs. Dans la même veine. In perte 

d'informations à «chaud>). c'est-à-dire comme ront ressenti les acteurs au moment où ceh se 

passait". est aussi un problème. 

". Plusieurs maires de la région ayant eu un rôle dans la négociation locale n'ont pu ètre contactés 
(dé&, maladie, retraite, etc.). 
II . La sensibilisation aux contraintes d'une administration publique mitant des problèmes de gestion de 
I'eau et de mécanismes de gestion communautaire est néanmoins appuyée dans le cas présent sur une 
certaine expérience professionnelle. Cette expérience est susceptible de sensibiliser le chercheur a des 
dilemmes similaires en ce qui a trait a la bureaucratisation de la gestion de I'eau, au rapport de l'expertise 
à la participation publique et aux problèmes sectorialisés et jwidictionnels de gestion de I'eau. Sans être 
véritablement une activité d'observation participante, il s'agit plutôt d'une situation mise à contribution 
comme modalité autwnalytique du fonctionnement de l'institution au quotidien. 



Dans le premier cas et comme nous l'avons exprimé dans la section 2.4.4, nous avons 

privilégié les sources documentaires qui sont néanmoins susceptibles de révéler les grands 

enjeux du territoire, même si certains projets particuliers peuvent être passés sous siience. En 

effet. il est possible de réduire k complexité du cas en rappelant comment s'articulent ciam la 

durée les enjeux sur le territoire et comment les enjeux du bassin demeurent liés aux politiques 

nationaies quti*bckoisrs. 

Dans le second cas. il est impossible de remédier à l'absence de ce contact à chaud avec les 

intervenants. Cela dit. il y a une distinction a t%re entre une distance symbolique qui traduit un 

éloignement de perspectives et qui révèle une incompréhension du sujet. et une distance 

temporek (ou recul) qui permet de mieux observer après coup et dans le temps le jeu des 

logiques d'acteurs relatives à la gestion de i'eau au Québec. Pour notre part. c'est sur ce 

dernier avantage que nous comptons atui de rendre compte de bolution du comportement 

des acteurs en regard de logiques qui s'inscrivent dans une longue durée. Nous évitons alors 

le biais stratégique des acteurs qui en cours d'action taisent certains enjeux encensent leurs 

propres actions ou ceiles des autres. Avec le recul nous acquérons aussi sur i'époque une 

vision plus détachée du modernisme ambiant alors susceptible d'être utilisé comme mode de 

légitimation des actions entreprises. 

Sur le pian empirique. le problème de la distance a par contre pour effet d'obliger une quête 

assidue d'informations par la consultation du matériel écrit. archivé à divers endroits donc de 

sources variées et de niveaux d'énonciation également différents''. La stratégie de recherche 

devait donc composer avec cette variabilité des sources de manière opportuniste. soit selon ce 

qui était disponible. et de rrianière également exploratoire comme le révèle notre approche de 

l'analyse de contenu 

1s . La généralité ou la spécificité des énoncés est diffërente selon la nature de la communication (journal, 
rapport de recherche, etc.). 



2.6 LA MISE EN ORDRE DU MATÉRIEL EMPIRIQUE ET L'ANALYSE DE 

CONTENU 

Dans le cadre d'une évaluation qui cherche à révéler les rigidités des regdations sectorielles 

en opposition à une logique d'mtégration de la gestion de l'eau. il hut définir une pmcédure 

pour anaiyser ia ponee des regdations a savon leur sigmhcation structurante pour le 

territoire et la gestion de Peau. Cette interprétatioii s'appuie sur une @se de contenu qui 

table sur les tensions entre les acteurs dans le cadre du plan Yamaska et sur les effets d'une 

absence d'intégration dans la durée des régulations sectorielles, donc une interprétation des 

régulations dans le contexte des extectenialités identifiées. 

1.6.1 L'analyse de contenu comme modalité d'intégration du matériel empirique 

L'analyse de contenu n'est pas une procédure rigide de recherche. En effet. elle répond 

surtout à une sensibilité de l'auteur envers un matériel empmque M n é  et muhiforme. Comme 

le souligne Keily ( 1987). I'analyse de contenu permet un traitement relativement unifie et à 

Faible coût d'une diversité de sources d'mformation un problème auquel nous sommes 

conffontés. Ensuite. I'analyse de contenu offre I'avantage d'une démarche itérative. plus 

conforme à une hypothèse exploratoire. Comme le souligne DeslaUners (1991). le travail de 

l'analyse de contenu n'est pas Isiéaire. Il consiste en un va-et-vient continuel entre le matériel 

empirique et la théorie. soit un processus contmu contom à la construction méme d'une 

étude de cas qui n'est jarrais donnée comme a priori et qui nécessite de ce fàit une 

délimitation graduelle (Becker, 1992)' ce que nous recoruiaissons lorsque nous définisons le 

cas du plan d'aménagement du bassin de la Yaniaska comme un projet de gestion intégrée de 

l'eau Enfin. l'analyse de contenu suppose une part de surprises qui découlent de la révélation 

graduele de ce cas et des muhiples sources documentaires sur lesquelles il s'appuie. 

L'analyse de contenu n'est toutefois pas entièrement aléato k. Comme Deslaiiners ( 1 99 1 ) et 

~ ' É c u ~ e r  (1988) I'bdiquent. l'analyse est amorcée dès la quête d'*tnfomtions et les 

premiéres demiptions de I'objet d'analyse. La sélection de l'information est en efkt déjà une 



mtervention inteiiecruglle qui amorce k construction d'un ((objeb) et l'articule selon une 

hypothèse donnée, même exploratoire. Dans notre cas particulièrement. cette construction 

implique d'insister sur les choix piitiques et techniques en trame. ou IKs plus directement au 

plan Yamash et cela at9i de fàke ressortir I'unité des régdations dans le temps et l'espace 

tout en intégrant les décisions des acteurs  institutionnel^'^ et les effets a m i b l e s  à la 

prknct: de çcs kgdations sur ie r e m m k .  

Ceite construction suppose qu'une certaine dialectique s'opère entre les données fàctueiles 

liées au cas et l'interprétation dans la mesure où la mise en cohérence des données suppose 

une certaine synthèse entre le désordre des données et I'ordre de démonstration. Cene 

approche de la méthode permet de considérer la contradiction comme un avantage plutet que 

comme un accident à éviter. Ainsi la recherche d'informations contradictoires est utiie au 

renforcement de I'anaiyse. quitte à revoir l'hypothèse initiale ou certaines hypothèses 

secondaires". Toutetbis. nous devons également reconnaître que s'il est important et 

nécessaire que la donnée Factuelle puisse être contre-vérifiée. le matériel disponible ne permet 

pas toujours cette t o m  de validation Le travail de contre-vénncation demeure donc 

forcément inachevé. 

Au-delà de ces considérations générales. iI est nécessaire d'aborder plus directement le 

problème de désordre apparent de I' yialyse de contenu. C'est ainsi que nous devons Gxer des 

Lignes directrices qui permettent d'encadrer la gestion de l'information recueillie et à recueillir. 

A ce chapitre. il est utile de se réfërer à une démarche générale s'inspirant notamment 

d'amdyses qui ont retenu l'interaction sociale comme centre de leur méthode à I'instar de 

Glaser et Strauss ( 1967) et Strauss et Corbin (1990) ou encore  écuyer ( 1988) au Québec. 

I b . Ces «discussions» rapportées par écrit (pro&-verbaux, cotrespondance) ne sont pas a proprement 
parler un rapport verbal, mais on y rmouve cette confrontation et contestation des points de vue, et donc 
un certain dialogue propre à ce que Marie (1998) pourrait identifier comme élément d'un agir 
cornm unicationnel. 
17 . Un exemple concerne les fùsions municipales amorcées dans les années 1960. 11 fiillait voir ce que 
représentaient les projets de [ois dans la mesure ou la peispective de I'OPDQ qui collait avec le projet de 
1970. n'allait plus avec les efforts subséquents portés en hveur des W. La «régionalisation» visée au 
déôut des années 1970 (répondant aux régions administratives) n'était plus la rnème en 1978. 11 y avait 



démarche redécouverte ou mise ii jour par l'école de la transaction et qui nous semble utile à 

I'adyse des acteurs et de leurs décisions dans le cadre de l'écologie politique de la gestion de 

l'eau. 

Cette démarche pexmet de préciser un certain nombre d'étapes dans le but clarifier le rapport 

entre ies donnees empiriques et I'anaiyse. Dans les sous-sections qui ment .  certaines 

questions spécifiques sont posées en relation avec l'étape particulière qui est énoncée. 

2.6.2 La description tàctueiie et le contexte (anaiyse de contenu : étape 1)  

La première étape retenue est de nature plus îàctuelle. Cette étape consiste à compiler 

diverses données de nianière a poser ce- questions ou à soulever une première série de 

problèmes d'interprétation A partir des différentes sources. nous avons produit une première 

série de fiches descriptives cenüées d'une part nir le régime politique et l'exploitation du 

territoire québécois préaiablement au plan Yamaska puis sur l'émergence d'une logique 

ensembliste au Québec et ses caractéristiques. De manière complémentaire' nous décrivons 

sommairement les princrpales régulations sectorieiies impliquées par le p h  Yamaska qui 

constitue le noeud de I'analyse. 

Nous cherchons ensuite à savoir quelles raisons institutionneiles justifient i'apparition d'une 

logique planificatrice d'ensemble au Québec. et secondairement quel rôle joue le 

gouvernement fédéral puis d'où vient fidée de planification d'ensemble utilisée pour le cas 

Yamaska dans quel contexte elle se situe et s'il existe des expériences préalables au Québec 

en donnant une ihmation et à partir desqueiles le «cas Yanrisk peut etre mieux compris. 

Le lecteur I'awa sans doute remarqué. cette étape vise à mettre en contexte le cas étudié. 

désormais la structure institutionnelle des MRC qui devait se mettre en piace. 



2.6.3 L'évolutionducomportementdesactemetdelaprisededécisions(a~de 

contenu : étape 2) 

Dans la seconde étape. nous abordons de fiont le plan Yamaska en codifiant les acteurs 

instiîutionnels impliqués. leurs décisions et les effets de ces décisions sur le territoire. A ce 

chapitre, ii y a d'une part Li ntkasit6 de ciariiier ia chroiioiogie d e  actions de chque acteur 

(pendant mais aussi après le plan Yaniaska en ce qui a trait à la prise en compte des 

e'cternalaés), puis cele de révéler l'évolution des projets particuliers ou activités (réaiisation 

telle que prévue. ajustements. retraits, etc.). Des fiches acteurs et des fiches «projets) sont 

ainsi réalisées en précisant l'ordre. la nature et la portée des décisions. Cene étape descriptive 

permet de préciser le rôle des acteurs lors de la mise en œuvre et les écarts entre le plan et les 

projets réalisff. 

A cette étape. nous voulons particulièrement savoir quels éléments conjoncturels expliquent le 

choix du bassin Yamaska par rapport à d'autres bassins et quel(s) acteur(s) en est (sont) le 

promoteur. puis quels sont les projets ou activités découlant du plan Yamaska et quel(s) 

acteur(s) est (sont) ainsi Uripliqué(s), et enfin quels projets ou activités sont effectivement 

réalisés. modifiés ou annulés ou reportés. 

2.6.4 Le croisement des acteurs et des projets (anaiyse de contenu : étape 3) 

A partir de la description des acteurs et de leurs actions. il s'agit en troisième étape d'identifier 

les zones de tensions et les raisons particulières qui soutiennent ces tensions en regard des 

régulations lors de la mise en œuvre du p h  Yamaska Des fiches «enjeux» permettent à cette 

étape de positionner les acteurs par rapports aux autres dans le cas de projets ou d'activités 

particuliéres. 

Nous cherchons à déteminer si un ou plusieurs acteurs dominent l'enjeu, soit au MMau du 

mode de conception (contrôle des choix techniques et financiers) ou au niveau du mode 

d'opération (contrôle de l'opération). Nous voubos aussi voir dans quelle mesure il y a place 



à la négociation. soit par l'mclusion d'ajustements réalisés aii bénéfice d'un autre acteur 

institutionnel ou d'un décideur locai. En répondant à ces questions, il devient ainsi possible de 

mieux soulever les conflits de régulations sur le territoire et la manière dont ils sont Rsohis. 

évités ou repoussés A phis tard. 

Une fois Rvélés les compromis entourant les projets ou activités programmées. il s'agit de 

voir. dans une quatrième étape. en lien avec le moment présent. les Rianières dont les 

régulations ont évolué en opposition au plan d'ensemble de la Yarnaska. C'est à ce moment 

que la description des externalit& entre en jeu Ces extemalit& sont utiliXrs pour soulever à 

la fois le problème de I'htégration des régulations sectorielles et les effets de cette absence 

d'intégration pour chaque régulation (fie hes descriptives-extetnalitb) selon l'information 

disponible et recueillie. C'est à cette étape que nous établissons un lien plus direct entre 

l'histoire et k situation actuelle en précisant quelles sont les extenÿilités produites après le 

plan Yamaska et comment elles sont Liées aux pratiques instituées. puis quelies mesures 

d'ajustement ont été prises pour pauier ces extemaiités jusqu'à maintenant. 

Toute h démarche trouve son aboutissement dans une description de nature qualitative ou les 

éléments contextuels quant à l'origine des régulations sectorielles. leur arrimage au sein du 

pian Yarnaska. leur cohntation et leurs effets, sont présentés en référence à la capacité 

mstitutionneiIe québécoise de produire une gestion intégrée dans le temps. C'est donc par un 

constat sur le mode d'apprentissage des acteurs et de la gestion de Seau dans son ensemble 

que nous terminons. ceci dans les M e s  bien entendu du matériel disponible et étudié. 



2.7 PORTÉE GÉNÉRALE D'UNE ÉTUDE DE CAS DE LA GESTION DE L'EAU 

AU QUÉBEC 

La jonction entre l'anaiyse du cas étudié et I'évaiuation nous amène a questionner la portée 

théorique de k thèse. Dans le cas du plan Yamaska et de sa mise en œuvre. encore peu 

documente (si on excepre certains travaux r d k s  au dëbut des annees 1 Y 7Ü par des e t u d h  

de l'Université Laval). il s'agit surtout de procéder à une anaiyse mductive où le sens émerge à 

partir de la controntation des actions institutionnelles et du temtoire. La portée théorique que 

l'on peut attendre d'une teiie démarche s'inmit ainsi dans l'optique d'énoncer une théorie 

tendancielle des rigidités des réylations de la gestion de l'eau au Québec. À l'instar de Lacaze 

(1995). nous visons par le biais de la présente rétrospective de longue duRe. à mieux 

comprendre la dynamique de l'aménagement du territ O ire. et particulièrement l'aménagement 

dans un contexte de gestion du territoire par bassin. 

Cependant. en se limitant à une seule étude de cas approfondie. on ne p u t  penser a une 

généralisation simplement basée nir le cumul des cas conforniément à la logique de i'mduction 

classique'8. Selon nous. c'est sur une autre base que dot être pensée h généralisation. Cette 

généralisation doit être pensée selon le critère d'applicabilité théorique développé par Guba et 

Lincoln (1985) et qui implique de bien décrire le contexte de pratiques particulières de la 

gestion de I'eau au Québec, contexte à expliciter selon nous à partir des acteurs 

institutionnels. leurs pratiques et leurs stratégies mais ceia dans la perspective de la dynamique 

des réguhtions sectorielles. Dans cette perspective. l'applicabihé théorique émerge d'une 

compréhension élargie des conflits de territoires de gestion liés aux Rguiations sectorielles. 

En fait comme Glaser et Strauss ( 1967) puis Strauss (1987) le soulignem. il est possible de 

procéder à une généralisation selon au mirs deux niveaux sot ceiui de la théorie substantive 

18 . Popper ( 1  959) fait une critique de l'induction par cumul de cas comme étant logiquement impossible. 
Mais depuis ce temps. comme l'indique Scriven (1998), on est à même de mieux distinguer diffërentes 
f m e s  d'induction. Ainsi, il existe une induction liée à I'infërence statistique ou probabiliste et une 
induction contextuelle liée à la mise a l'épreuve (probative) ou au jugement croisé. I I  est donc possible de 
poser la généralisation d'une manière moins absolue et plus respectueuse du contexte des cas. 



propre à un énoncé Lié à un champs de pratiques particularisées (la gestion de i'eau au Québec 

après la seconde Guerre mondiale) et celui de la théorie formelle qui rejoint i'idée d'une théorie 

plus généralement applicable à divers champs d'action (approche des régulations territoriales 

daris notre cas). Dans le cas dûne théorie formelle. c'est surtout le degré d'abstraction qui est 

déterminant (Hamel el al.. 1993). Ces deux niveaux sont cependant souvent liés. En effet. des 

eiements concepnieis peuvent se rattacher au deveioppement d'une ùiéorie generaie tout en 

permettant fanaiyse d'un champs particulier de pratiques. Ainsi. l'analyse des réguiations en 

lien avec une théorie de la spatialisation des pratiques mstitutionnelles (régulation avec milieu 

associé) se situe à un niveau f o m l  alors que les précisions quant 3 i'articulation des projets 

précis du plan Yamaska selon des logiques associées à des milieux d'opération rejoint i'idée de 

théorie substantive. ceci tout en conservant l'objectif d'ivaluation rétrospective des dittcuhés 

actueles de mise en oeuvre du (ou des) projet de gestion mtégrée de l'eau au Québec. 

Enfin, puisqu'il est question d'évaiuer les fondements a la portée de l'action de l'état et des 

acteurs institutionnels il a y forcement un certain choix normatif qui est fàit dans la mesure où 

nous adoptons un pomt de vue critique. A l'instar de la position de Scriven (1998). 

I'évaiuation d'me politique implique nécessaiternent la détermination d'une sigrilfication et 

d'une valeur à cette politique. de méme qu'un jugement des effets anendus d'une politique. 

Ce choix peut être critiqué sur la base d'autres principes d'analyse. Ainsi nous pourrions 

recomiaître les mêmes problèmes comme une évobion n o d e  des institutions et cela dans la 

poursuite continue d'une optimisation des politiques selon un objectif de durabilité. Cette 

vision, adoptée dans le contexte de l'évaluation des politiques, ne manquerait toutefois pas de 

soulever la question de savoir comment cette durabilité peut être atteinte. ce qui nous 

renverrait mmianquat,lement à lanalyse de La dynamique dialectique des institutions. 

2.8 CONCLUSION 

L'anaiyse de la gestion mtégrée de i'eau dans le contexte d'une écologie poütique de Peau 

s ' h a i t  dans une démarche dialectique présente à toute ks étapes de la recherche. Elle est 



d'abord constitutive de l'hypothèse dans la mesure où il est question d'une tension entre la 

logique ensembliste et les logiques sectorieles de l'eau, sot du rapport global-sectoriel. Cette 

tension est en effet génératrice de dynamique et de mouvement institutionnel jamais achevé 

comme nous t'avons soulevé à la section 2.1 , 

Dami cette nrme s a ~ i o i ~  IWU ~ u i e v ~ n s  aussi que celte tension diaiectique es1 p k n t e  darÿ 

le choix de i'étude de cas. En posant la problématique de la gestion de l'eau à partir d'un cas 

régionalw. nous questionnons un certain rapport global-local dans la formulation et la mise en 

œuvre d'un projet particulier d'intégration territoriale. Le cas questionne ainsi la tension entre 

les projets et les activités mises de l'avant dans un contexte national centralisé et leur dincile 

adaptation à l'échelle locale. 

Dans la seconde section de ce chapitre (2.2). nous avons précisé notre compréhension de 

l'anaiyse dialectique et la manière dont nous compterons I'utiüser selon une trame temporelle. 

A ce effet. nous avons discuté particulièrement du problème du découpage stratégique à 

effectuer pour traiter du cas dans le temps et pour positiom 1' information empirique relative 

au cas choisi. L'anaiyse dialectique a également été retenue pour analyser les tensions qui 

existent entre une diversité d'acteurs institutionnels et qui se traduisent particulièrement au 

niveau de la prise de décision comme nous l'avons précisé à la section 2.3. Dam cette 

perspective, la décision révèle la manikre particulière dont les enjeux sont compris et 

interdis& par les acteurs institutionnels. 

Par la suite, nous avons exposé quelles sources oa été retenues et A quelles fins afm de 

donner prise à I 'adyse empirique du cas choisi. L'approche documentaire qui do& dans 

notre cas a ainsi été présentée en regard de la diversité des sources retenues et des 

justifications propres Q chacune (2.4). Cene illustration des sources d'information nous a 

enniite amené (2.5) à préciser l'avantage que présente une analyse à distance loque  nous 

abordons les questions de Rguhtioiis sans pour autant nier la valeur des rnicro-enjeux. A ce 

chapitre. l'adyse à distance pnkmte l'intérêt d'utiliser le passé pour mieux comprendre le 

présent de k gestion de l'eau au Québec. 



La diversité des sources et k période temporelle retenue nous a enfin obligé à nous 

positionner par rapport à l ' a n -  de contenu des sources. À h section 2.7. nous avons donc 

précisé les quatre étapes de cette m d y x  de même que les particulantés propres à chaque 

étape qui visent à consoiider et à densifier la description du cas et ce. en partant des déments 

factuels croisés afin de faire émerger les tensions entre les acteurs, les oppositions entre les 

prujeis et 1- Jysfimctioi~ dc CO prvjcb sur ie p h  d o  exiernaiik irrriioriaies. 

Enfin. à un niveau plus généml l'étude de cas soulève le problème de h prise en compte i la 

bis la spéciticité et la généralité d'un cas. Spécificité contextuelle de k théorie siniée ou 

substantive. généralité sur le plan des enjeux soulevk et de h théorie formelle qui est 

formulée. Entre les deux: se révèle toute k richesse du cas Yamaska que nous présentons dans 

les chapitres qui suivent. 

De manière à Eiire ressortir à la fois l'enseignement sur le p h  de la théorie substantive de la 

gestion de l'eau au Québec et de la théorie formelle relative à k pianification. nous décrirons à 

la fois les particularités comportementales des acteurs institutionnels (particulièrement) et en 

préciserons l'interprétation a la lumière des réguiations sectorielles. Cette description sera 

ensuite bonifiée par une présentation du cas qui mettra en évidence La double trame 

d'mtégration et de fhgmentation applicable à la gestion de l'eau et au processus de 

planification territoriale. C'est ainsi que nous ilhisb.erons k logique ensembüste et ses 

conditions d'émergence (chapitre 3)' de même que son articuktion en k n  avec la gestion de 

l'eau par le biais du plan Yamaska (chapitre 4). Puk, nous articulons le contenu de la thèse 

selon une seconde trame de fragmenration des réguhtions en situant d'une part leurs origines 

diverses (chapitre 5) et en démontmnf d'autre part. la manière dont e h  ont occupé le 

territoire à la suite du plan Yamaska et les effets qu'eiles ont produit en opposition au pian 

d'ensemble (chapitres 6 à 9). En conciusion le problème de la durabilité de la gestion de l'eau 

sera soulevé comme tension territoriale émergeant de cette dialectique de l'intégration et de la 

Sagmentation (chapitre 10). 



CHAPITRE 3 CONTEXTE POLITIQUE D'ÉMERGENCE D'UNE LOGIQUE 

ENSEMBLISTE AU QUÉBEC. 

La gestion intégrée de I'eau implique au préaIable la mise en place d'un contexte favorable à la 

hrmaiisation de projets particuliers d'aménagement. contexre qui tàit réfknce à un certain 

nombre de facteurs qui viennent positionner la capacité institutionnelle du Québec a agir selon 

une logique ensembliste fàce à son territoire. C'est ce contexte que nous décrivons dans le 

présent chapitre afin de bien camper dans h durée le projet d'aménagement du bassin de la 

rivière Yarnaska. 

En lien avec l'approche de la régulation nous reconnaissons que ce contexte est d'abord 

conditionné par le régime politique canadien qui régit les coqktences institutionnelles du 

Québec en matière de contrôle de la gestion du territoire. Ainsi. le régime fëdéral joue un rôle 

ddermmvlt dans la mesure où le puvernemnt fëdéd propose une première série de 

mesures visant à mieux gérer le passage de l'économie de guerre à l'économie de paix après 

1 945 tel que précis5 à la section 3.1. Ce rôle. dans le contexte du fédéialûme canadien est 

contesté par les provinces et particulièrement par le Québec qui a une autre vision de la 

régulation du développement comme nous le soulignons en 3.2. Cela dit. le Québec reprend le 

principe de gestion ensembliste qu'il appiique à son territoire au début des années 1960 

comme nous l'indiquons en 3.3. L'émergence d'un projet tedorialement intégrateur au 

Québec donne alors lieu à la création d'un premier organisme central de pMcation tel que 

présenté en 3.4. une logique qui sera structurante également de la première initiative 

d'aménagement dans l'est du Québec comme mus la décrivons à la section 3 S. Ce premier 

essai. abandonné au milieu des années 1960. est la référence première des projets mtégré de 

régulations redoMles à venir. référence qui sera mtemalisée et m e  par I'OPDQ. qui 

s'impose c o r n  acteur central au pian d'aménagement du basmi de la rivière Yamdca (ou 

pian Yamaska) en même temps que se mettent en place une série de modalités de 

rationalisation de I'action de l'état québécois (3.6). 



3.1 LE ~ G I M E  POLITIQLJE CANADIEN ET SON INlXUENCE SUR LA 

LOGIQUE ENSEMBLISTE 

Au Canada. le principe d'une logique ensembliste emerge a la fin de la seconde Guerre 

mondiale dans la perspective dune rationalisation kconomique appuyk sur une kguhtion de 

ki p i d l i ~ i b n  mtionalc ct dc la cormmat ion Lcs pMqccs &CIIIGTIC,WS tmder.t 5 ~ ~ i  i 

const h e r  me seule po lit ique d'ensemble visant particulierement a assurer la transit ion d'une 

konornie de g u m  vers une iconomie de paix par la &insertion planifik de la force de 

travail m o b W  par l'effort de guerre et la reconversion industrielle. Dam cette perspective. il 

y a h volontt au niveau fieral surtout. de pro fiter de la croissance genhk par I'effort de 

guem pour fkiliter limphntation de nouvelles politiques nationales visant a Quilrikmr le 

developpement par deP les divisions territoriales et provinciales. I1 y a aussi dans cette 

perspective de rtigtdation une volonte de stabilite sociale ape I'effet distabilisateur de la 

guem. 

La volonte f d d e  de pianifier l'&onomie et le developpement des territoires s'articule trks 

rapidement autow de gads object*. et ce avant dm que la guerre soit termhie. Le 

surplus de maind'mvre. lie a l'adt de la guerre, impose dt.s lon une gestion ntionnelle des 

eff'ectifk afin d'eviter des probkrnes wciaux. On pew particuliihvment a integer h main- 

&oeuvre rnilitaire au sem des activith civiles puis a itablir des programmes de croissance des 

inkstructures (habitations) et d'exploitation des ressources naturelles. Ces demieres 

constituent un elhent cle de la kguhtion territoriale puisque comme on le souligne don: 

'%he policies can be elaborated only in light of the joint contribution that these 

resources can make to balanced living m stable communities.*' (p.3. Subcormnittee on 

consenation and development of natural resources. tinal report. september 24. 1943). 

L'effort de guerre. qui etait en f%t un effort planifie de mobilisation des resources nationales 

(hamiires rnateneles, humaks), rWle de nouveIles pom'bilit& pour lappareil de 

production, alors que I'on impse en revanche des restrictions sur k comrmnation de b i m  



au Cyada utiles à i'effon de guerre. Une fois ces restrictions levées. la régulation de 

i'écowrnie et du développement peut être pensée dans la perspective d'une missance 

soutenue des territoires. A ce chapitre. le rapport Marsh rédigé en 1943. souligne que la 

guerre a pemiis de k e r  un niveau de revenu national que t'on peut désormais penser atteindre 

de manière planifiée (p.149. extrait du rapport Marsh. 1943. dans Brunet. 1963). En d'autres 

ou l'état f iéra i  demeure le maitre d'oeuvre des nouvelles orientations de i'éconornie nationale. 

Même si les effets de la guerre sont lom d'être aussi désastreux qu'en Europe. le 

eouvemernent canadien adopte une perspective de reconstruction nationaie. Airsi en plus des 
C 

efforts mis sur l'habitation et la réinsertion des militaires au sein de la force de tnvail nationale. 

i'état canadien hvorise l'amorce de travaux publics comme stimulant économique. reprenant 

ainsi certaines considérations soulevées par la conunission Rowel-Sirois de 1 937 (Hansen et 

al.. 1 !NO). Pour le gouvernement canadien les tmvawc publics permettent à la fois de 

modemiser le territoire. d'employer une maind'œuvre abondante a de répondre au besoin en 

inhstructures des indutries. Dans ce dernii cas. on veut notamment aider Pélite tinancière et 

industrielle canadienne-anglaise qui bien que résidant surtout à Toronto et MontréaL opère 

sur un plan pan-canadien (Niosi 1982). 

Le nouveau référent d'une régulation planifiëe que veut promouvoir Ntat fédéral demeure 

toutefois limité par la séparation des pouvoirs que révèlent les textes constitutionnels qui 

déterminent institutionneilernent les hntiéres entre le gouvernement t'édérai et les 

gouvernements territoriaux (.protkes, territoires du Yukon et du Nord-Ouest). Dans ce 

contexte. i'état f"edéral se doit de négocier avec les provinces qui conservent phisieurs 

pouvoirs constitutiomls dom plusieurs ont trait à h gestion des ressomes naturelles (voir 

i'Acte d'Amérique du Nord Britannique ou AANB, 1867). Ce rapport négocié du fédéralisme 

canadien sur la base d'un équüibre territorial entre provinces constitue une particularité du 

régime canadien qui établit un certain principe d'égalité entre les tedoires (Tacasse, 1995). 



Ce rapport --ira de trame de fond à la définition des réguiations opértks à l'échelle 

provinciale québécoise. 

3.2 LA TENSION FÉDÉRALE-PROVINCIALE AUTOUR DE L'ANCRAGE 

TEMTORiriL DE LA LGGIQLT ENSEXII3LflT 

Dans le cas du Québec. le régime politique tëdéral surite une opposition assez marquée 

concernant la pertinence du territoire sur lequel une logique ensembliste devait de déployer. 

Dans un premier temps. cette opposition se fera au détriment de la logique ewmbliste 

promue par le gouvernement fédérai. Ainsi dès la h de la seconde Guerre mondiale. Maurife 

Duplessis (premier ministre du Québec) qui agit comme figure emblématique de I'état 

québécois. s'oppose à i'intervention dmgiste du gouvemement fded sur le territoire 

quékois'g. Cette résistance trouve son origine dans une conception diamétnlernent opposée 

du rôle de PÉtat. En W. Duplessis résiste parce qu'il ne croit pas au rôle de kat-nation 

comme régulateur central du territoire. ni à la possibilitk de p M e r  le développement. Dès 

son election comme premier ministre en 1944 (à la fin de la guerre). il démantèle le Conseil 

d'orientation économique du Québec (COEQ) mis en pkce en 1943 par le premier ministR 

Saint-Laurent (parti Libéral provincial) pour répondre aux mêmes objectifs que le 

gouvemement faéraI. 

Le natioFalimK de Duplessis. qui le sert bien du point de vue politique Ion de sa réélection 

(Wade. 1968). répond aussi et surtout à une conception du rôle minsnal de letat. À ce 

chapitre. il slavèR particulièrement sensible aux arguments des grandes entreprises 

américaines et canadiennes-anglaiçe opposées à la phnification d'état dans l'exploitation des 

ressources (Boismenu. 1981). S'il veut alors rétablir le pouvoir de taxation du Québec. 

. - 
- '. I I  n'est toutefois pas le seul premier minisire provincial B s'opposer. Face a cette opposition. le 
gouvernement fëdéral met de L'avant des programmes limités d'infrastnichrres qu'il finance et qu'il peut 
contrôler, a l'instar du domaine de l'habitation qu'il soutient par Ie biais de la Société canadienne de 
I'habitation et du logement (SCHL). 



temporairement transféré au gouvernement fédéral pour la période de la guerre (Boadway. 

198 1 ), c'est dans le but surtout de limiter le pouvoir de dépenser du gouvernement fëdéral. 

Dans cette perspective de i'~tat minmial le gouvernement d'Union Nationale. en place à 

partir de 1 944 jusqu'à i'arrivée des Libéraux en 1 960. est plutôt laxiste en matière de contrôle 

de ïtxpioi(alivn du lemtoire et Jrs r w u r c r S  I ~ ~ K U C A .  L n  q p r ~ h  di.& UK XI&* 

économique centrée sur l'offre. qui ressort par le biais des multiples politiques sectorialsées 

comme les concessions de terres publiques aux grandes entreprises. i'atténuation des 

contraintes %cales et réglementaires et le contrôle d'un salaire minimum le plus bas possible 

(Linteau et al.. 1986). L'état québécois gère encore les ressources dans l'esprit d'une logique 

de la dépendance envers quelques ressources primaires clés, ce que certains ont n o d  la 

«sropir rconomy>. une économie du pauvre où à'abndantes ressources sont exportées sans 

ou avec peu de transfomiation manuîàcninère. Le régime d'exploitation du territoire reléve 

donc dune économie à faible vaieur ajoutée? 

Cette approche de la gestion des ressources. qui fâvorise les grandes entreprises ttrangères. 

nt don  liée au tàit que le gouvernement du Québec lui-même est dépendant du capital 

étranger. Il est ici utile de rappeler que le princrpal marché d'emprunt de ia province et des 

sociétés d'état demeure New York (Dubuc. 1978)"; le Québec n'est donc pas prêt à 

indisposer les &ricains qui souvent détiennent une bonne part du capital pour la mise en 

vaieur des ressources naturelles mmKles et forestièresZ'. Cette dependance est d'ailleurs 

'O. Ce problème n'est pas propre au Québec puisque les Prairies et les Maritimes ont souffixt et dans 
certains cas soufient encore, de la qkcialisation de l'extraction et de l'exploitation des ressources. A ce 
chapitre, on pourra notamment consulter l'analyse comparative des provinces canadiennes îàite par 
Walker relativement au développement industriel ( 1980) et l'analyse de Sitwell et Siefried (1984). plus 
élaborég sur le plan théorique. 
". A a chapitre, Linteau et al. (1986) soulignent que le premier mandat de Duplessis dans les a n n k  
1930 aurait été «traumatisant» alors qu'il a eu a gérer un déficit produit par la crise de 1929 et qu'il s'est 
ainsi mis dans une ((position de vulnérabilité>, (p.254). Cette explication tient toutefois peu compte de la 
logique économique que suit Duplessis puisque l'idée même de l'équilibre budgétaire impliquait d'autres 
choix sur le plan macro-économique et du développement. 
T i  
-. Le rapport Gray publié dans les années 1970 SQUS une f m e  abrégée aux éditions Lernéac avec la 
collaboration du journal 1 p De- souligne la forte dépendance en ce qui a trait a ces ressources en 
particulier. 



évidente dans les années 1 950 que la Commission Paley (en 1 952) mterprète ce lien nord-sud 

comme une opportunité économique et suggère amsi d'investir massivement au Canada pour 

contrer la pénurie de ressources a u  ~tats-unis (Dubuc. 1978). 

Par delà sa propre volonté. le gouvernement quékois demeure contraint b i è r e m e n t  par 

certains droits alhburS au guurrni«iiciit ILErai ;i ia suite de !'Acte de guerrc. dùnt 

particuliémnt le droit de perception des impôts. Ce dernier ne ré tabb ce droit a ia faveur 

des provinces qu'à la suite d'une p d o n  commune de leur part. Le retour des pouvoirs 

finamiers aux provinces se fera d'abord par une réduction du niveau de taxation en 1 952. puis 

par la reconnaissarife diUK taxation provinciale sur le revenu au Québec et par la redéfinition 

d'un accord sur la peréquation en 1957-1958 ( L é g d  et Mod 1989). Boismenu (1981) 

souligne que cette contrainte contribue à îàvoriser Séquilii budgétaire. autre objectif 

fondamental poursuivi par le gouvernement Duplessis. 

Cette poursuite de I'équilii budgétaire s'avère un kin important à la planification de projets 

d'envergure. Néanmoins. k gouvernement proMncial réussit à se réserver une ceriame marge 

de manoeuvre dans la mesure où il lui est possible de mettre de ravant diers travaux publics. 

dont le réseau routier. secteur de dépenses qui va accaparer jusqu'au quart du budget annuel 

selon Boismenu (1981). 11 est vrai que la planification de tels travaux suit de près le cycle 

électoral et ne présente pas en soi un projet mtégré de développement. 

Toutefois. c'est par ie biais indirect de la constitution des réseaux routiers et hydroélectriques 

que h logique ensernbliiste pourra plus Facilement se déployer sur le temitoire. Ainsi outre les 

travaux routiers. les années 1945 à 1960 semblent avoir été un moment charnière de 

l'électrif'ication du tenitoire. Le députe Johnson lorsqutil défend le gouvernement Duplessis. 

insiste d'ailleurs sur ce préahble a la modernisation du territoire : 

«On nous accuse d'avoir maintenu la province dans I'inimobilisme pendant seize ans. 

C'est une accusation ridicule. Comment voulez-vous décentdker Findustrie sans 

éiectricité. Comment vouiez-vous décentraliser t'industrie quand les petits centres 



n'ont pas d'électricité ? Quand l'Union Nationale a pris le pouvoir en 1934. la province 

était la moins électrifiée des provinces du Canada Quand l'Union nationale a laissé le 

pouvoir en 1960. c'était l'inverse)). (Débat en deuxième lecture. 7 février 1961. Lai 

mmqdd&ekChipkr, projet de loi no.26. dans 

Bélanger ei al.. 1 994. 1 792- 1 992. p.303)'3. 

II est m i  comme le souligne Linteau et al. ( 1986). que l'élecaification du milieu niral ne 

rejoignait approximativement que 20 p . 1 0  des cultivateurs du Québec en 1945. Cette mise 

en réseau devait s'avérer esscntieiie à l'implantation de réseaux d'alsnentation en eau courante 

et contribuer ainsi à donner une nouvelle impulsion aux réguhtions tenitorides. mipulsion que 

l'on pourra détailler avec le cas du bassin de la Yaniaska 

Sur le pian territorial cette impulsion est toutefois variable. Non seulement. i'électrification ne 

se déroule pas au même rythme. mais le processus même de la régulation par l'électrification 

est articulé selon une tiontière séparant la Mlle et ia campagne. Dans cet esprit. le 

gouvernement Duplessis a (àvorisé la création d'une Commission hydroélectrique de Québec 

(1W) propre au milieu urbam sans toutefois remettre en cause certains monopoles privés, 

puis la création de l'office de l'électrification rival (1 945) dont l'action visait k prise en charge 

Iode par des coopéntives agricoles (Gow. 1986)"'. On ne peut donc encore parler d'un 

projet mtégrateur par l'électricité puisque ce réseau pénétre le territoire selon deux iythmes 

diiérents. 

On c o m t e  que le gouvernement Duplessis demeure actif. mais que les projets initiés ne 

s'inscrivent pas dius un vaste projet de développement de I 'emble du tenitoire. Résistant à 

 état f'édéral, le gouvernement de Duplessis noest pas encore prêt à accorder à l'état 

québécois un rôk central de phnification du développement. 

3 . Le contexte est un débat parlementaire concernant la création du Conseil d'orientation économique du 
Québec. 
". Ces moptbtiver seront fusionnées en 1963 avec la saiété nationale bHydro-Québec sous l'initiative 
du ministre des Richesses Naturelles. René Lévesque. 



3.3 QUELQUES ÉLÉMENTS CATALYSEURS À L~MERGENCE D'UNE 

LûGIQUE ENSEMBLISTE AU QUÉBEC 

A I'aube des années 1960. plusieurs Gicteurs concourent cependant à redéfinir le rôle de lZtat 

sur le plan territorial avant même que i'on puisse parler d'un véritable projet ensembliste au 

QuZm. Ces k tçun :  reiGvçni puticuli6mmt.n~ S m  ~rmsfonriaiioii t iu~wi ikpe  cl soc& 

qui s'est produite depuis la fin de la guerre. transformation dont l'effet ne s'est pas toujours Eia 

sentir sur le gouvernement de Duplessis. bien qu'il serait aussi abusif de parler d'une rupture 

totale. 

II y a à ce chapitre un vaste mouvement d'idées liées tantôt à l'émergence d'une nouvelle 

moralité plus libéde. tantôt à une volonté de constmction nationale autour de la langue 

t i a n ç k .  tantôt à une mobilisation en Faveur d'une séparation plus nette de l'Église catholique 

et de l'état. éléments nécwaires à la constitution d'un état moderne et h i  au Québec. Ces 

idées ne sont cependant pas nouvelles comme le précise Fournier ( 1 986) qui rappelle que la 

pensée moderniste a pénétré le Québec par le biais de divers intellectuels au siècle dernier. 

Mais eles tendent néanmoins à se condenser sous une forme politique comme le note 

Vincenthier (1983) pour la période de l'après-guerre. À l'aube des années 1960. on voit 

émerger la perspective d'un nationalisne constmitionnel et fiscal au sein du parti L i W  qui 

prendra alors le pouvo i? (Piotte, 1988). Ce qui n'est pas étranger par ailleurs à un phis vaste 

mouvement d'opposition des élites émergeantes envers le patronat anglo-saxon. le 

gouvernement duplessiste et l'église (Lamonde. 1994). 

II y a aussi et surtout la prOsence dime crise structlnelle qui &te particulièrement le monde 

agricole, crise qui serait de ravis de Létourneau (1 988) la pire depuis les années 1 930. Cette 

crise. qui m i e n t  vers le d i e u  des années 1950. s'étendra selon certains jusquien 1962 

(Par;Zeau 1979). Cme crise correspond au passage de plus en pius difficile et étroit d'une 

3 . La communication de Piotte s'inscrit à Fintérieur d'un colloque autour de GE. Lapalme, prétexte pour 
parler de la période de transition entre les années 1950 et 1960 (voir i'ouvrage dirigé par Léonard, 1988). 



agricuiture fhmiI.de à une agricuiture industrielle (Morisset, 1987), passage lié au besoin de 

développer une a g r i c h  rationnelle dans un contexte de modernisation généralisée des pays 

occidentaux du mode d'exploitation agricole (Debailleu1 et EhreIlSaft. 1 987: Debaillet& 1 99 1 ; 

DeMeuL 1998). La c r i x  mobilise et est initiatrice de changements potentiels aux régulations 

sectorieUes des politiques et programmes agricoles et territoriales associées au monde niral. 

Au Québec. cette crise sera particulièrement marquante dans i'est du Québec. un territoire 

éloigné à la fois du lieu où sont produits les mtrants (ex engrais. machniene) et des marchés 

pour les e,xtrants (ex produits agricoles vers les des). Elle le sera égafement dans le nord du 

Nouveau-Brunswick (Allain et Côté. 1986). Même si les données régionales noexistent pas ou 

peu encore. on reconnaît que dans i'ensernble du Canada. le chômage atteint près de 11.2 

p. 100 selon Brown et al. ( 1  987. édition hmpse. 1990) ce qui nppeUe la crise des années 

1930. 

Cette crise stimule dans un premier temps lintervention du gouvernement fédéral qu i  en 

mcttuit sur pieds une cormnission royale d'enquête en 1957. espère obtenir des propositions 

justifiant son intervention dans les zones fragilisées par la crise. Ne pouvant imposer un 

nouveau mode de régulation aux provinces, le gouvernement fédéral table sur i'urgence de la 

situation dans la perspective d'irriplanter de nouveiies politiques associées à l'intérieur de 

régulations sectorieiles déjà en plnce. 

Outre i'agricuhure. b monde urbain est aussi en transformation Comme i'indiquent 

McRoberts et Postgate (1983), une nouvelle élite marchande et francophone se constitue a 

partir des milieux urbainsZ6. Pour cette éiite. l'appel a i'état québécois s'insère dans la volonté 

". Si on s'en tient à l'approche de statistique Canada qui, en 1951. définit la population «urbaine» 
comme le population habitant dans un espace municipalisé de plus de 1000 habitants, la proportion des 
«urbains» sur la population totale aurait été de plus de 50 p. Iûû dès 192 1 en Ontario. alors que cette 
proportion à l'échelle canadienne n'a été atteinte que ven 193 1 (voir annexe statistique téalisée à partir 
des recensement de Statistique Canada et présentée par Brunet, 1963). Parenteau (1  954) qui indique que 
la proportion des urbains atteint 67,3 p. 100 en 1951, souligne également que si on tient compte 
uniquement de I'activitri agricole, la proportion de la main-d'oeuvre qui occupe ce secteur est d'à peine 17 
p. 100 cette même année. 



de niaitrrse 
A .  économique du territoire et de i'ouverture vers de nouveaux marchés de l'emploi 

enjeu rriajeur de la «révolution tranquille)) (Dion, 1998). Le milieu urbain rejoint ainsi certaines 

préoccupations du monde agricole qui demande un soutien accru de ia part de l'État. le milieu 

urbain n'ayant pas échappé à Ia crise économique de la fin des années 1950. 

L'appel à ïém c'es aussi sur un<: périoae pius iongue. un appei à h participaiion sysi6mt& 

à la croissance économique que Iton a connu à partir des années 1940. Cette croissance de h 

production était de i'ordre de 1 1.9 p. 100 en moyenne par année entre 1940 et 1949 et de 8.3 

p. 100 entre 1950 a 1959. selon Bélanger et Fournier ( 1987). Également, cet appel répond a 

une implication gouvernementale d'une ampleur sans précédent au Québec alors que Ton 

assiste à un accroissement quasi exponentiel des dépenses courantes du gouvernement 

québécois : 52.4 millions de dolkrs en 1941. 200.7 millions de d o k  en 1951 et 61 8.7 

millions de doUars en 1 96 1 ( Elanger et Fournier. 1 987)". 11 est donc possible d'envisager un 

rôle plus actif de la part de l'état québécois puisque la piadkation n'entre pas totalement en 

rupture avec l'effort tuiancier de la fin des années 1950. 

. . Cette volonté de mieux maitnser le développement par le biais de l'état provincial s'exprime 

alors qu'on assiste depuis plusieurs décennies à un déplacement de l'activité économique de 

i'extraction des ressources naturelles vers leur transtormation par le biais d'une activité 

rrianufàcturiere stimulée par la guerre. D'après les données recueillies par Bélanger et Fournier 

( 198'7). la production mufkturière représente à elle sede 62.3 p. 100 de la vaieur nette de 

production en 1959 alors que l ' a g r i c h .  qui demeure pour une bonne part une activité 

primaire. correspond a moins du dixième de cette valeur. Certes, ie déplacement des activités 

a été progmsZ rmis la croissance en volume a été phénoménale pour la production 

muf'acturière. qui a phis que doublé entre 1949 et 1959. L'emploi et la croissance des 

revenus peuvent ainsi difficilement être envisagés sans tenir compte de l'état de la structure 

". Si on tient compte da dépenses du gouvernement du Quebec a des municipalités, Dumais ( 1976) 
estime une progression de 2 1 1 millions de dollars en 1945 a 1 16 1 millions de dollars en 196 1 .  



manu6cturière en place? structure qui cornmence à présenter certaines déficiences à la M è r e  

de la crise &onornique de la h des années 1950. 

On peut égaiement supposer que la volonté de l'état québécois de contrôler le développement 

rst influencée par les grands projets fëdérauu tels que la construction de la Voie mantirne du 

Saint-Liiureiit au Q u 2 k  aniurck au &but dés anoa*, 1950 et tèniiirke cii 1959". Le 

Québec. par h voix de Duplessis. s'était opposé à ce projet parce qu'il menaçait et les autorités 

du pon de Montréal de Québec. de Trois-Rivières et de Sorel et l'avenir des ports québécois 

en générai ( ! .~~rre .  1980). Par delà les protestations officielles on reconnaît toutefois les 

effets d'amont diin tel projet qui stmiule h d e d e  en produits des mines et métauq 

industries généralement localisées en régions éloignées des centres urbains. Comme l'évoque 

rapidement G e d  ( 1996). les lyands projets consolident k réseau industriel quékois. 

Compte tenu de ces divers Eicteurs. il est difFcile pour le pouvoir politique provinciai de s'en 

tenir a rôle seconciaire fixe au gouvernement fëdétal si k a t  québécois veut conserver sa 

propre légitimité d'action à long terme. Cest ainn qu'à la suite du décés du premier ministre 

Duplessis en 1959. ses successeurs (le ministre Paul Sauvé qui décède quelques mois plus 

tard, puis Antonnio Barette) du gouvernement de KJnion Nationale tentent d'amorcer un 

certain virage. Mais il est déjà trop tard pour le gouvernement unioniste qui a perdu avec 

Duplessis la légitimité d'un leader charismatique et qui trament comme un poids l'image d'un 

parti d'«ancien  régime^. Ce sera d o n  au parti Libéral du Québec d'agir. 

". Ce vaste projet pensé a la fin du 19ième siècle s'est d'abord imposé du côté ontarien, puis au Québec. 
Des engorgements du trafic ferroviaires à la fin de la seconde Gume mondiale ont notamment Eivorisé 
cette option comme substitut au transport de marchandises selon Laserre (1980). 



Avec I'anivée au pouvoir du parti Libéral du Québec (PLQ) sous kt gouverne de Jean Lesage. 

on voit se dessiner un vaste mouvement de modernisation qui prend lii f o m  d'un projet plus 

ou moins bien d&i. bien qu' u pxirriuri il wit puaibk rl'? w u  wk: eertairx iugkpue qui SC 

veut Întégmnte du développement et des territoires. 

Cette volonte d'mtervenk du gouvernement québécois sera particuiièrement stimuiée par 

i'institution d'un programme îëdénl d'assistance aux régions (programme ARDA ou 

rlgricdture and Rural keioprnent Act), programme discuté à ia iÏn des années 1950 mais 

mis de l'avant à l'aube des année 1960. Dans le contexte où l'Est du Québec. qui est Msé par 

ce programme. est assimilé à une région-ressources et que les ressources naturelles sont avant 

tout du champs de juridiction québécois i'état québécois n'a d'autre choix que de s'impliquer 

et de négocier une entente avec le gouvernement fédéral Les ressources natureiles sont en 

effet reconnues comme hkmt partie du do& provkiaL un des rares domines ou l'état 

provincial peut intervenir sans Saut orisat ion explicite du gouvememmt fédérai (Benjamin 

1974: Pari2eal.L 1979). 

En réaction à i'initiative ARDA du gouvernement fédaal que i'on juge timide quant aux 

efforts de développement. le gouvemement provincial amorce un mouvement de réforme de 

plusieurs de ses politiques à portée territoriale. ainsi que diverses modalités de gestion qui 

accompagnent ce mouvement. Sinscmant résohiment sous le signe de la modernisation de 

l'État et des territoires. ce mouvement se traduit par i'émagence d'une logique de la 

phdication couplée a de muveaux acteurs institutionnels et a un nouvel appareil de gestion 

Comme le souligne Simard (1979). on conçol le programme ARDA avant tout comme une 

intervention d'urgence visant à pallier les problémes les phis criants de ia pauvreté. Les 

questions plus fondamentales du développement ne sont pas abordées du point de vue du 



gouvernement Lesage et se doivent de l'être dans une perspective du développement à long 

terme du territoire. 

De son côté. Jean Lesage et le parti Libéral qu'il dirige avaient proposé. en vue de la 

campagne électorale de 1960. In création d'un Conseil d'orientation économique pour le 

Qué'bec (COEQ) coupie ii un bureau de rtsirrclks tkuiwiiiquts et skntifques et à .m 

bureau du développement industriel (extrait du programme du parti Libérai. 1960. article 10. 

présenté dans Brunet. 1963). Développant son discours comme celui d'un «nouveau régime)) 

en opposition à i'ancien il avait néamnoiris insisté sur la restmation d'un organisme de 

planification pensé en 1943 alors que le Parti Libéral était au pouvoir. organisme dont les 

fonctions se dewient d'être revues i la lumière d'une rationalité d'itat mieux a8irmée. 

Après l'élection de ce parti il n'est donc pas nirpremt de voir le r6k de régulateur central de 

i'état québécois affimié par la création du COEQ. organisme d'aide à la plani.îication que l'on 

justifie dans h mesure où il est question de «modeniisen> l'économie du Québec et de pallier 

aux insuffisances du privé (voir i'extrait du discours budgétaire de 1963. issu de la compilation 

des débats parlementaires de Bélanger et al.. 1994). Le COEQ a pour mimon centraie de 

définir ratiormellement des orientations générales au développement &onornique du Québec 

en tenant compte systématiquement d'un bilan précis des forces et hilesses de l'économie 

québécoise. 

Dans la perspxtive d'une planification indicative du développement à I'instar de l'approche 

bnçake qui infhience les planificateurs du COEQ, la première étape c o d e  a Ralûer le 

profil des capacités de développement à réguler. Dans ce contexte. le COEQ pense 

particulièrement à k réalisation d'mventanff des ressources naturelles et à l'établissement de 

mesures statistiques d'agrégation économique qui viennent traduire. sous une forme 

monétaire. le flux de h production liée a ces ressources (OPDQ, 1969). L'owireWaux 

ressources naturelles consiste alors à optÎrniser leur exploitation par une cormaissance 

quantitativement pius précise du capital ~atureL 



Un autre O bjectg m o k  avoué. est de se donner l'opportunité de réviser à la hausse les droits 

d'exploitation du territoire par les firmes privées. ou méme de nationaliser la gestion des 

ressources. Du point de vue du COEQ. on insiste d'ailleurs nu la nécessité de mieux conndn 

les forces économiques susceptibles d'entraver la planification économique où, comme le dit le 

COEQ ( 1966. p.9). de : 

«ciëIiayer ia voie. aiden&!r cies pmo'inws bndamrnrau~ a ü i i u e r  ies cundihrÿ 

préaiables à la mise en oeuvre de ia planification». 

C o r n  h souligné par la suite Fisette ( 1 986). la planification k i t a i t  les bureaucraties a 

s'intéresser aux conditions stmcturantes de Ieur action à savoir les conditions économiques, 

politiques et culturelles. L a  résistances «culturellem s'avèrent à ce chapitre particulièrement 

problématiques. 

Si i'orientation îàvorisée n'est pas encore c k .  cela n'empêche toutefois pas le COEQ de 

penser à réaliser un «plan d'aménagement économique du Québec)) dès le début des années 

1960. et de conseiller le gouvernement du Québec sur diverses questions économiques qui lui 

sont soumises. Bien qu'aucun pian d'ensemble n'est réaiisé par le COEQ. cet organisme 

propose néanmoins une série d'actions qui tendent à renforcer l'industrie a le capital sous 

dominance québécoise. les moyens proposés répondant mieux à des objectiîk sectoriels. Amsi 

a la lecture des recommandations émises entre 1 96 1 et 1 964. on retrouve l'idée d'une industrie 

québécoise de la sidérurgie. une Société générale de financement. k nationalisation de 

l'électricité. i'émission d'obligations d'épargne et la mise an piace de la Régie des rentes du 

Québec (COEQ. 1966). un ensemble d'actions pouvant tacilement être reprises par des 

miwtéres déjà constitués. 

Plutôt qu'un projet intégrateur. il y a un ensemble d'éléments qui procèdent &un réfërent 

général ensembliste. ceux-ci é v o b t  dam le méme sens mais à des rythmes d i n i .  A ce 

moment, on suppose qu'a n'est pas nécessaire de réformer tous les éléments en même temps 

pour s'assurer de la cohérence de I'ensembie. 



3.5 UN MODÈLE PLANEIÉ DE RÉGULATION TERRITORIALE À L'ESSAI 

En ce qui a trait au rapport de PÉtat au territoire. on y trouve cependant une volonté 

dunification ptus affrmiée. tout au moins au niveau du discours. A ce chapitre. la 

configuraiion de h première politique régionale québécoise est révélatrice de la conception 

que l'&ai jé fait de S n  rapport au temitdire a des ri&s de gestion asmci6s aii :Ch des 

années 1960. En même temps que le COEQ développe une perspective de la planification au 

Québec. il amorce. dans le contexte du progamme fédéral ARDA une première tentative de 

gestion régionale que I'on veut plus intégrée à la perspective du développement économique 

qu'une assistance partielle et ponctuelle. Le COEQ propose en effet la création du BAEQ dès 

1962- 1 963 (Parenteau. 1 970). 

Cette volonte d'arrimer la logique ensernbliste à un territoire passe alors par le fesserremtent 

des liens entre les espaces d'extraction des ressources et de consommation de ces ressources. 

Pour ce Faire. l'état privilégie une médiation rationalisée sous la forme de pians «régiona~u». 

p h  devant s'accorder avec le développement des W. Dans ce conteae. Dugas ( 1983. 

p. 1 38) dira qu'à cette époque. les pknificateurs ont d'emblée le «nifIexe urbain>) fixe au 

territoire québécois. 

Le référent est toutefois plus complexe dans h mesure où on peut citer trois grandes 

considérations r a t  pour la matérialisation de la logique ensernbliste. La première concerne 

Seloignement physique et social des c o m m ~ u t é s  dont le mode de vie est axé sur 

i'expioitat ion traditiomiek des ressources naturelles reno welables (agriculture. forêt. 

pêcheries). Du pomt de vue de la pianifkation il faut pouvoir assurer une certaine équité avec 

les centres urbains et élargir le soutien de l'état aux résidents en fonction de ce qui existe déjà 

dans les dies. à savoir les services de santé. d'éducation ou Ies inf'rastnictures. C'est l'idée de 

service public qui est ainsi évoquée. Ensuite. c'est ia perspective, aion populaire chez les 

planificateurs. d'un soutien économique selon h progression normaie des étapes du 

développement t ek  qu'évoquée par W.W. Rostow. Les régions étant situées à la phase de 



démarrage du développement économique (Klein, 1986a)". il s'agit de les tàire passer a une 

phase plus «avancée» du développement. La plani t ion sert alors d'accélérateur au passage 

d'une phase à I'autre. Le troisième argument repose sur le Eut que le développement régional 

est une condaion essentielie à la croissance et a k puissance d'un pouvoir central et national. 

Dam c e k  perspectiw territuriak. ÏinttirZt envers b r Q i û i l j  il<: r6si.i.k paj :Un pur i i k d ~ r i .  

mais découle plutôt d'une ratiooalisation économique p b  étendue qui intègre la perspective 

des «effets rnuhipli~ateuru)'~ des investissements pub tics". Trois considérat ions qui rendent 

Egitime la place de lstat dans la réwtion du développement des territoires et qui attestent 

d'une logique cohérente du développement du territoire. 

La définition de «zone spéciales, d'aménqernent à l'aube des années 1960 avec le programme 

ARDA exprime alors l'intérêt porté spécifiquement vers l'est du Québec. Ce choix est motivé 

non seulement par un haut taux de chômage. mais aussi et surtout par une d e r d e  

d'assistance formulée par les élira locales regroupées autour du 

konomique du Bas-Saint-Laurent (Jean. 1986). une structure mise en 

Conseil d'orientation 

place dès 1956" à la 

". Rappelons que l'approche de Rostow ( 1960) repose sur l'identification de cinq grandes etapes du 
développement konomique d'une nation, étapes qui traduisent le passage d'une société traditionnelle à la 
mise en place des conditions du dharrage, au démarrage comme tel (marqué par une augmentation de 
la productivité agricole), à la mise en place de grandes inthstructures (ex. chemin de fer) et d'industries 
lourdes. à la maturité (diversification industrielle et arrivée d'industries plus sophistiquée), et enfin a la 
consommation de masse accompagnée de l'état-providence qui a pour souci de répondre a un ensernbte 
diversifié de besoins collectif5 propres aux sociétés modernisées. C'est une approche qui sied 
particulièrement bien à la société américaine de I'aprbguerre ou est née la consommation de masse. 
>O . L'effet multiplicateur résulte des répercussions curnultks des investissements sur l'konomie national 
(Keynes. 1939, éd. Française). Transpmé a l'espace, on peut dire que l'investissement régional est appelé 
a produire un effet positif à la fois sur Ia région elle-mème et. par voie de retour (fiscalité et liens 
konomiques d'amont et d'aval), sur Ie centre. Certes, de multiples facteurs peuvent complexifier cette 
relation (propension marginale a consommer, productivité du secteur visé. propension à acquérir des 
biens de capital étrangers plutôt que nationaux, nature des mécanismes fiscaux et t a u  de taxation, etc.), 
mais la justification économique de I'aidc générale demevre. 
". Malgré cette affirmation. certains programma d'assistance ont eu un effa régressif au niveau de 
i'équité inter et intra-régionale. Par exemple, l'analyse que fait Usher (1975) du programme Regiod 
heZopntent Incentive Act du f ë d k l  dans les années 1960- 1970 souligne que le financement qui 
provient de i'état fédérai, donc de tous les contribuables canadiens, a un effet bénéfique d'abord auprès 
d'entreprises profitables et donc aux propriétaires ou détenteurs d'action de ces entreprises. Cette critique 
pourrait être étendue d'auîre programma centraux. y compris à ceux du Quékc 
' 2 .  On doit toutefois rappeler qu'une telle structure était demandée dts 1949 par le Conseil central des 



suite de l'initiative de quelques membres de La Chambre de commerce régiode. Cette 

d e d e  des Çlites locales est par ailieurs appuyée par le politique alors qu'on note entre 1956 

et 1963 un engagement des municipalités qui contribuent à assurer le fmancernent de ce 

consel Enfm on compte déjà la participation d'universitaires à d i v m  études régionales 

Faciiitant ahsi le travail de i'état (Angers et al.. 1971. p.5) et donc le choix d'un milieu doessai à 

ia p'ardiu~iui~ L'&ai 4 1  durs profiter Je i'oppjfiunitti qui jc. priknte. 

De manière à rendre plus efficace le développement de i'est du Québec. le gouvernement 

québécois pense particulièrement a implanta un organe de régulation régionak susceptible 

d'assurer la jonction entre i'état central et la «région» (Bureau daménagernent de Est du 

Québec ou BAEQ en 1963). Cet organe peut alors faire le pont entre le cadre de i'entente 

fëdérale-provinciale ARDA et le territoire tout en permettant une implication plus active de 

l'état québécois à une nouvelle échek de son territoire en voie d'être régionalisé. 

Concrètement. cette forme d'intervention doit répondre à une démarche rationneile de 

planification Pour cette raison, on y retrouve d'emblée k présence d'un fort contingent de 

recherche scientifiquefi qui peut ainsi attester de la rationalité du plan Jean (1986) souligne 

d'ailleurs que le BAEQ mobilise «presque tous les universitaifes en sciences sociales 

dispomib les... »(p.l72). Le réseau de soutien est donc relativement large sur le plan de la 

conmisance scientifique et technique. aspect centrai à une phification régionale rationnelle. 

Dion ( 1998). dans son histoire de ia révotution tranquille. soulignera a ce titre le d e  central 

de l'élite intellectuelle de l'Université Laval à Québec dans la gestion des réformes des années 

1 !l60'". Aucuns efforts ne sont donc ménagés. 

syndicats catholiques du diocése de Rimouski (Angers et al.. 1971). demande ensuite relayie par la 
Chambre de commerce. 
35 . Le BAEQ est géré par un conseil d'administration composé de 10 directeurs-actionnaires provenant 
des Conseils régionaux (Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et îles-de-la-Madeleine). Le plan quant à lui est 
élaboré par une large équipe de concepteurs provenant des champs de I'écrxiomie, de la sociologie, de 
travail social et des animateurs (jusqu'à 54 Oh du personnel professionnel engagé entre 1963 et 1966, 
contre 12 % pour le groupe des agronomes, ingénieurs et ingénieurs fmestiers, walistes en gestion des 
p h e s  et climatologue) selon I'esquisse du plan (BAEQ, 1966). 
- . A cette époque, la ville de Montréal est compode à 66 p.100 de tiancophmes (langue maternelle en 



Par la réalisation dini vaste plan de développement. le BAEQ vise à modemiser l'ensemble des 

secteurs économiques liés aux ressources naturelles (agicdture. foresterie. pêcheries 

maritimes). secteurs qui révèlent une économie axée sur l'exportation de matières peu 

transformées au profit des centres urbains québécois canadiens ou américains. 

Particuiièrernent, on compte d6h.k au préalable une série d'objecta rnacro-économiques 

suscepiibks Jurienier k JGreiuppèii~iit d a  i (kt~~ = i C i i r  komrniqi~s. LC XC~XKS à ürt~ 

population cible. puis à un objectif de croissance de la production de l'emploi (plem emploi 

visé sur Wigt ans) et des revenus régionaux traduit une volonté de réguler l'ensemble de 

l'économie régionale en prenant toutefois le soin de moduler ces variables en fonction des 

divers secteurs économiques (BAEQ, 1966). En support au développement régional on 

prévoit également diminuer les coûts de production par le biais de nouveaux senices en 

infrastnictures (Rseaux routiers et autres), la mobilité de la niain-d'oeuvre. l'aide à k 

transformation sur place. et l'étabiissement d'un centre régional de coordination (Jean. 1 986a : 

l986b). 

La double approche de Mtude technique avec trois sections de recherche (économie. 

sociologie et biophysique) et l'animation sociale qui rejoint le Local fortement nispirée de k 

France en matière d'animation d e  est une autre particularité notable du BAEQ. La 

structure d'animation est également intéressante à détailler dans la mesure où un véritable 

système de ~ k i s  insfhtionnels est proposé. Le schéma qui suit présente cette structure qui ne 

s'est pas imposée d'emblée, mais qui a évolué au rythme des cü€6c&és que rencontraient le 

&ce d'animation sociale (Gagnon. 1966). Dans la figure 1. on peut remarquer la teMiance à 

structurer l'animation sous une hmr: hiérarchique et h conclusion du travail du BAEQ en 

1966. qui l'améne a proposer un oeice de développement régional conforme a l'idée de 

pianification d'ensemble du territoire. 

1% 1) alors que Q u e k  demeure essentiellement fhcophone. De plus, comme I'indique Linteau ( 1992). 
i'anglais conserve un statut privilégié à Montréal jusqu'au de'but des années 1960. 



Figure 1 

FORMES D~ORGANTSATION ASSOCIEES À LA PRÉSENCE DU BAEQ DANS L'EST 

1963 BA EQ Cornit& locoz~r d'aménugernent (près de 200 C U )  

- qiresr ionnaire- inventaire auprk des rksidents: 

- lien riguliers par les midius. 

C1umitc's de zone ( C Z  uvec regrolcpement des C ' L A )  

Ckmitis rigionum .seaoriel.s (regrozrpernrnt des ('2) 

- lirn uwc/onctionnuires r6gionuur: 

- lien m c  conseil rnz»iicipazi.. o t r  de corn té.^: 

- lirn mec CIOE (orgunismr m n t  C'RD) 

- lien uvec entreprises et ~ ~ ~ ~ c i a t i o n s .  

Centre d'itudes en dJveloppement rkgional 

- unimation des CL4 et des CZ fpetits groupes). 

Ofjiccc régionul de diveloppement proposé 

- élections provinciales et abandon du plan 

Sources : D'après Gagnon ( 1966) et Morency (1968). 



11 est enfin intéressant de noter la vision du BAEQ face au développement régional alors 

que la régulation peut prendre plusieurs formes temtoriales diffërentes. Le BAEQ 

propose en 1966 cinq options établies selon une progression entre le statu-quo et une 

prise en charge plus marquée du Local. Chaque option tente ainsi et de diverses 
. . 

manières, de resserrer les liens politiques et admuiIstratfi entre l'état et le développement 

ratio& du itnhire conink: on polirra k ncier à patrir de k Sgis 2. 

Dans la logique de la planification d'ensemble centralisée. c'est la première option qui est 

retenue à partir de 1966. Cette option laisse alon place au rôle central de l'État dans la 

redéfinition des régulations temtoriales en faveur des logiques sectorielles. I l  faut 

souligner qu'à cette époque divers conflits émergent quant à i'allocation des budgets 

.4RDA et à la participation aux décisions des acteurs institutionnels traditionnels que 

sont le Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation (MAC) et le Ministère des Terres et 

Forêts (MIT') (Lemieux et Leclerc. 1965). Le changement de gouvernement à la Eiveur de 

l'Union Nationaie. traâitiomllement liée aux espace ruraux. se traduira presque 

immédiatement par le démantèlement du B AEQ" . 

Dans ce contexte, le gouvernement québécois revient à un mode de gestion où chaque projet 

est géré sectoriellement par les ministères alors que la problématique du 

développement des espaces éloignés donne lieu à des programmes réguliers de finaxement de 

projets comme le fonds de développement économique rurai (FODER) (Boisvert et HameL 

1988). Le COEQ, qui doit recommander une suite au plan du BAEQ, ne sait trop qu'en faire 

sauf fhvoriser la multiplication d'ententes fédérales-provinciales susceptibles de répondre à 

certains problèmes sectorieis identifiés par le pian (Parenteau. 1970). À ce moment, les 

ré-tiom sectorieiles I'emportent sur la perspective régionaliste proposée par le BAEQ. 

3s . AIors que l'Union Nationale reprend le pouvoir jusqu'en 1970, Bergeron estime que cette nouvelle 
période se traduit par un «retour explicite aussi à des formes de patronage plus populaires - techniques 
que ce parti avait perfectionnées naguéta) (Bergeron, 1984, p.75). 
36 . L'effet n'en sera pas nécessairement bénéfique puisqu'en étudiant quelques-uns des projets envisagés 
dans le cadre du BAEQ et réalisés par la suite, Angers et al. ( t  971) soulignent que la participation 
gouvernemen tale aurait manqué pour plusieurs d'entre eux. 



F i p 2  

OETIONS DE R ~ G U L A ~ O N  DU TERRITO[RE DE L'EST DU QEBEC 

Centralisation odrn inistrat ive 
ComiItation ad hoc 

II 
<kganisme de coordination inter-ministérielle 

C1om~Itution par un organisme r6@~1nul unique 
[l 

Urgunisme prifectorul de coordinution 
C%nndtution mec irs C1onreils Liconorniqzres jîisionnis 

II 

(hpnisrnr ilectij'rigïonal (dJc*enirdisation) 
Sections zonales et locales d'animation 

Sources : D'après Gagnon ( 1 966) et BAEQ ( 1966). 

Notons toutefois que I'échec du BAEQ n'est que partiel dans l'esprit des planificateurs. En 

effet. on s'est peut-être c o h n t é  trop directement à la problématique de l'économie d'échelle 

du développement sur un vaste temtoire avec une Euble densité démographique. 

ûutre l'objectifde gestion à i'échelle régionaie, le BAEQ visait égalernent une rationalisation 

de la population par le biais d'une approche de concentration au sem d'un nombre ümité de 

centres urbains et ce en réponse au déclin noté ou appréhendé des paroisses ruraies. En fait. 

c'est i'approche du Ministère des Atffsff Municipaies qui s'est miposée peut& trop 

drastiquement à un miiieu rural, approche marquée par divers projets de fusions et un 



sentknt  d'évidement de paroisses et dages  (une critique que sait exploiter le parti de 

l'Union Nationale qui reprend le pouvoir en 1966). Le MAM (cahier no.8 du plan 

d'aménagement rédigé sous la direction du BAEQ) désirait en effet réduire le nombre d'entités 

municipaies de 100 à 20 (Baccigahipo. 1978). Le projet est abandonné vu l'ampleur de h 

contestation organisée à k £in des années 1960 et au début des années 1970 et marquée par 

io Opiratiorij. Di#& puis dit't'rses initiatkcs âritogcdorü& (Jan. 13S6a; !9560; 

Simard, 1 979)". mais aussi à la suite de changements au niveau des politiqueç régionales avec 

I'apparition de 1'OPDQ et du MEER fëdéral Ceh dit. l'approche des f i o n s  municipales 

fortement contestée. demeure cornme en témoigne le projet de Loi déposé en 1970 par le 

MAM. 

Pour les planificateurs. même si i'idée d'un pian régional est abandonnée. tout n'est pas perdu. 

Sous i'impulsion du BAEQ. trois Conseils région au^ d'e.vpansion économique sont en place en 

1963: l'un pur le bas Saint-Laurent. un autre pour la Gaspésie et un troisième pour les iles- 

de-la-Madeleine. Malgré l'échec du BAEQ. ridée de conseils régionaux de développement 

(CRD) appticable a l'ensemble des régions du Québec tend à s'imposer. Ainsi entre 1963 et 

1 966. soit avant le depôt du plan du BAEQ. sept conseils régionaux (à l'époque on parle de 

conseils économiques régionawf8 se mettent en place (Robert. 1986). Ces conseils. qui 

s'appuient particulièrement sur les élites cornmerdes des territoires concernés s'inscrivent 

dans le mouvement de modernisation du développement des secteurs traditionnels de 

I'économie à l'instar de l'est du Québec. 

Du point de vue de l'État, cette structure présente un certain avantage dans la mesure ou la 

cooptation d a  mtérêts économiques locaux est assurée. mais c'est aussi une M e  dans l'esprit 

de certains chercheurs qui adysent l'échec de la participation régionale (Morency. 1968: 

.Angers et ul.. 1971). Néanmoins. la présence des CRD constitue une opportunité dans la 

j7 . A I'épûque on parle de ((fenneturen de paroisses et de villages. La population doit en effet s'expatrier 
vers les centres urbains les plus denses sur le territoire que I'm veut doter de nouveaux services sociaux. 
58 . Les ConseiIs rtigionaux de développement (Cm)  succédent en 1969 aux Conseils régionaux 
&onorniques (CER) (Saint-Pierre, 1 994). 



perspective d'une maitrise efficace et sans heurts politiques du développement régional 

Toutefois, il fàudrait y joindre un organisme de contrôle pour êhe sûr dune gestion efficace 

des régions. Ced cette oppominiti que I'OPDQ saura saisir à laube des années 1970 comme 
. . 

relais tedorial. instituant ainsi un compromis entR la centralisation -the et la 

coiisuhat ion régionale. 

3.6 LES EFFORTS EN SUPPORT À LA LOGIQUE ENSEMBLISTE ET LA 

CRÉATION DE L'OPDQ 

Alors que le COEQ a amorcé une réflexion d'ensemble sur le devenir du Quebec comme 

territoire uni6é par la planification, les années 1960 vont se révéler propices a tout un 

ensemble de mesures a priori disjointes mais qui répondent à la logique ensembliste d'un état 
. . 

e ficient et efficace. Dans cette perspective. c'est tout le bnctiomement admnustratif qui est 

revu en support à cette logique et à I'eEcacÎté des régulations sectorielles alors que I'OPDQ 

sera le cataiyseur i l'échelle territoriale d'un effort accm de modemisation de Iëtat québécois. 

3.6. I Les efforts de rationalisation de l'état 

À la suite des préoccupations soulevées par le COEQ et certaines @andes orientations 

favorisées par cet organisme au début des années 1960. les divers gouvernements québécois 

qui se succèdent au cours de cette décennie et même après. introduisent une série de 

réformes. C'est st que l'on assiste à i'instmition de nouvelles manière de structurer 

l'organisation de l'état en amont des mesures de gestion du tedoire. Dans ce contexte. on 

peut noter que k logique ensernbliste miplique non seulement une régulation optiniale des 

ressources natureles et du territoire, niais aussi une gestion etficace et plus globale des 

instmitions qui en assurent ta w o n .  



À ce chapitre. il n'est pas étonnant de voir émerger (certes sous l'influence américaine mais 

aussi dans le contexte de la mise en oeuvre de l'entente ARDA et du BAEQ). l'idée d'un 

système de rationalisation des choix budgétaires (RCB) ou de phnification et de 

programmation budgétaire (SPPB) appuyé nrr un examen rationalisé des programmff 

d'activités dont les dépenses sont projetées (contrôle avant utilisation des fonds et autorisation 

piir ie Cunxii Je ia Trkrerie qui dericrii k Conxii du Tkurj. auquri S U C F ~ ~  un c~nlrOir  

après dépenses (vérification générale) (Gow. 1976). Le COEQ le propose'g. de même que le 

ministère des Terres et Forêts (MTF') et le ministère des Richesses Natureiles (MRN) dans les 

années 1960. Ces deux derniers ministères qui ont les premiers compris l'opportunité d'un tel 

cadre dans le doniame des ressources. réussiront à l'imposer graduellement puisque ce 

système est généralisé à l'ensemble de la fonction publique en 1973- 1974 (Benjamin 1974). 

qui marque le premier dépôt d'un budget gouvernemental sous l'angle des programmes 

(Gow. 1976). 11 est vrai que le nouveau processus budgétaire adopté dans le cadre de la Lai 
. . 

or 1 ' 9  (Gow. 1976) donne plus de pouvoir aux ministères dont les 

objectifk peuvent être plus fidernent quantifiés. indépendamment de la valeur que l'on 

pourrait qualifier de substantive40 des politiques. Les ministères qui gèrent les ~ssources 

naturelles peuvent facilement répondre a ces exigences dans la me- où le rendement 

sëvaîue facilement en termes de stocks de ressources prélevées et de redevances perçues 

compte tenu du niveau d'exploitation. Ces ministères peuvent donc se positionner comme des 

acteurs particulièrement ~productih face aux autres. La logique ensernbliste est donc avant 

tout une logique de l'efficacité généralisée. 

Crne rationaiisation de la gestion g o u v ~ t a l e  deviendra l'un des enjeux électoraux de la 

campagne de 1970 (Ambroise et Jacqws 1980). Peu de temps après le gouvernement 

québécois mettra en place le Consel du TRsor en 1970 (qui s u d e  au Conseil de la 

trésorerie de 1961) dont le rôle horizontal (Baccigahtpo. 1978) permet de ber l'État globai et 

39 . Parenteau ( 1  970) souligne que Ir COEQ a été l'un des initiateurs de ce système, ainsi que du principe 
de planification participative. 
M . Le Conseil du Trésor créé au début des années 1970 se chargera d'appliquer cette rationalisation avec 
l'introduction de divers mécanismes de contrdle et de justifications des dépenses, 



les rationalités sectorielles mais dans une perspective où chaque secteur devra entrer en 

compétition avec les autres pour obtenir les budgets désirés. La logique ensembliste implique 

non seulement une dimension technique. mis s'inscrit aussi dans une dynamique politique. 

La rationalisation des ressources humaines constitue un autre enjeu lié à un État centrai 

efficace et efficieni. &rai. un parie 'mucwup de kt prufrjsionnÿiisaiion el Je ia q d i c a i i u n  

technique de la main-d'oeuvre. logique qui s'oppose au népotisme que i'on associait au régime 

de Duplessis. Selon Bergeron ( 1984). la fonction pubiique était auparavant mi recrutée et 

souvent intimidée. De l'avis de Durocher ( 1 976). on tente dans les années 1 960 de créer une 

fonction publique e h  compétente et susceptible de rattraper le retard hce aux autres nations 

modernes. Cette rationaikation des effitifs humains passe par un double mouvement de 

syndicalisation avec la r e c o w e  officielle du synd~alisme au sem de ia fonction publique 

en 1965. et d'une gestion rationnelle du personnel avec b création de la Commission de la 

fonction publique en 1 969. puis d'un ministère spécifique qui lui est rattaché ( 1 969). Ce besoin 

de qualincation de la niain-d'œuvre s'exprime également au niveau de la haute fonction 
. . 

publique et une première Écok nationale d'ÿdmniisation publique (ENAP) est mise en place 

en 1 969. Cette école vire à former plusieurs cadres gouvernementaux dont l'état québécois a 
. . 

désonrais besoin. Une admuusiralion compétente et neutre constitue un autre fondement lié a 

la logique ensembliste défendue par l'état québécois à la fin des années 1960. 

En complément à ce mouvement de rationalisation des effècti& de l'État. on note aussi une 

volonté damé liorer le capital humah disponible partout au Québec. La création de l'Université 

du Québec. dont les ramifications vont s'étendre dans phisieurs régions. en est un exemple. De 

&ne. la création de groupes de recherches spéciiïques comme Centreau qui deviendra au 

début des années 1970. i?NRS-EAU. vise à améliorer la capacité scientifique globale du 

Québec. L'accessibilité à lëducation universitaire est alors vue comme une rémtion 

complémentaire au développement de l'état et du territoire québécois. 



Avec la spéciaiisation accrue des compétences et I'éhrgissernent de la fonction publique qui 

embauche massivement une nouvelle main-d'œuvre dans les années 1960 (Simard 1979). on 

EiR fke également à un problème accru de coordination que génère cette spécialisation. II faut 

donc penser à un arrimage fonctionnel apte à gérer cette division interne de l'État. Le COEQ 

était déjà sensible à ce problème au début des années 1960 alors qu'il proposait 

ï itabkniznt J'un foruiii pémianérii ciiiré wus-rillihes. T~uie f ik .  c k t  sur k p h i  

territorial que ce pro blèrne de coordination émerge avec plus d'acuité dans la mesure où les 

régulations sectorielles déjà implantées se sont révélées ditncile à articuler sur une base 

régioralisée. comme l'a démontré le cas du BAEQ. Pour l'état guéMcois. cette expérience 

fait m r t i . .  le besoin de renforcer l'unité d'action inter-ministérielle avant mèrne de penser 

intervenir sur un territoire. 

3.6.1 L'imergence de l'Office de pMcation et de développement du Québec (OPDQ) 

Aion que la rationalisation ceme les efforts globaux de rationalisation de l'État. le contexte 

particulier des suites du BAEQ va donner lieu à l'émergence d'un nouvel acteur régulateur du 

territoire, I'OPDQ. 

Le gouvernement unioniste qui n'a donné aucune suite au rapport du BAEQ et sabordé son 

p h  de développement dés son arrivée au pouvoir en 1966. est amené a conclure des ententes 

avec le gouvernement fédéral qui mterpelient une structure permanente de négociation avec ce 

palier gouvernemental (Parenteau, 1970). En fàit, la propontion d'un organisme de 

développement de mème qu'un office de la planification formulé par le COEQ dés 1966 à ia 

h de l'expérience du BAEQ est reprise. mais a l'échelle nationaie au profÏt d'un seul 

organisne chargé de jomdre le développement et la pladkatbn a l'échelle du Québec. d'où la 

création de l'Office de planification et de développement du Québec (OPDQ). C e k i  est 

constitué à peu près en même temps que le premier ministère de l'économie régionale fédéral 

(MEER). Daris ce contexte. le Québec peut opposer un acteur-relais apte à m t ~ ~  avec le 

gouvemement fëdérai d'une part, puis l'ensemble des régions québécoise d'autre part. 



Sans partir de zéro. I'OPDQ reprend à son compte le mandat du BAEQ dans une perspective 

nationale, celui du Bureau d'étude en aménagement Rgionai (BEAR) mis de lavant 

temporairement par le COEQ après l'échec du BAEQ. de même que le rôle de i'ûfEce de 

développement de lesi du Québec (ODEQ) qui vivra peu de temps (Simard. 1979: Parenteau, 

1 970). L'OPDQ devient donc un porteur et traducteur privilégié de la logique ensembliste au 

Qiikc. 

Mais si on reconnait le besom d'un organe central québécois. on n'est pas encore certain de 

son rôle effkctif sur le territoire. À ce sujet. Bergeron (1984) souligw que l'on songe 

notamment à intégrer I'OPDQ au sein d'une plus vaste corporation chargée d'entreprendre des 

projets à l'échelle régionale. Ce qu'on atrirme. par contre. c'est cette volonté de coordonner 

d'abord I'action gouvernementale du Québec. Comme on le souligne a la Chambre des 

communes du Québec: 

K.. i'o ffice n'a pas pour mission de se substituer a l'activité des ministères mais phtôt 

de Sanimer et de la repiacer dans le contexte plus général des priorités 

gouvernementales.» (p.58-59. Masse. 1969). 

Soulignons aussi que cians ce même discours. Masse insiste sur le fait que la planification doit 

devenir un effort concerté de l'ensemble des ministères. ménageant ahsi leur susceptibilité. Du 

côté de I'OPDQ. ce sera l'occasion d'imposer. par le &mis de plans d'aménagement. une 

logique d'intervention où il pourrait devenir l'acteur-clé. 

En effet. I'OPDQ. par le biais de son président. a sa propre conception d'une intervention 

efficace sur le territoire. A ce chapitre. le président désire tabler particuliérement sur 

l'élaboration de plans régionaux développés pour l'ensemble du Québec. &gré h ditncuité 

d'application xrmaquée dans le cas du BAEQ. En tàit. comme le souligne Baccigahipo 

(1978)' TOPDQ espère a travers ces rnuitipies plans aboutir à un plan d'ensemble applicable à 

la grandeur du Québec. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il coUabore avec le nouveau 

ministère fédérai de i'économie répionale (MEER) qui finance une &de concemant les 



possibilités de la planification étude connue comme le rapport HMR (Mggins Martin 

R.aynaud)*'. Ce rapport constitue la pierre angulaire à la redéfinition de l'économie du Québec 

à partir d'une compréhension dynamique du développement appuyé sur un seul @le centrai 

(Montréal). approche qui a Fait dire à Maruago1 (1985) que le Québec se trouve dès lors 

ramené à une seule région-pkn. 

Pour animer cette approche des pians régionaux I'OPDQ compte aussi recourir au 

mécanisme de participation régionale (les 0). mais dans une perspective plus restreinte que 

celle de l'animation sociale du début des années 1960. L'OPDQ pense a la participation 
. . 

surtout en termes d'efficacité administrative. d'oh la volonté de raffermir les régions 
. a. . . «admniistratives» par la participation Rappelons ici que l'idée de région admmisuative4' a été 

particulièrement développée par k COEQ et le ministtke de I'lndustrie et du Commerce vers 

le milieu des années 1960. deux intervenants que 190PDQ reniplocera en 1969 au sein de la 

Mission Yamaska chargée de l'élaboration d'un plan d'aménagement pour le bassin de la 

rivière Yaniaska. Par delà les discussions autour du nombre précis de régions ou de sous- 
43 régions . I'OPDQ envisage une rationalisation du territoire dans la perspective de fkiliter la 

mise en place des programmes et politiques spécifiques au ~uébec~''. C'est dans ce contexte 

que i'on parle de développement régional et pour reprendre Moquay ( 1996. p.92) de 

(t moduler et répartir les effets sociaux de la croissance>>. 

4 I . Auparavant. le COEQ a recours aux services de Higgins en 1967 pour analyser le probléme des 
disparitks régionales. Voir a ce sujet, le document de B. Higgins (1967) Les dkpurités r6gionufe.s uu 
Cunadu d oir @&bec. Bureau d'étude en aménagement régional, Conseil d'orientation économique du 
Québec. 
'' Dans l'esprit du MIC et du COEQ. on parle d'abord de dix régions administratives et de 25 sous- 
régions articulées autour de sept capitales régionales (COEQ, 1966). 
13 . En comparaison et pour l'année 1971, les acteurs institutionnels mobilisés par le plan Yamaska 
présentent les profils suivants: le MAC possède alors onze bureau. régionaux, le MRN, 10 offices des 
eaux. le MTCP. 10 services de la faune, alors que le MAM (et les SPE) n'a aucune division régionale, 
Aucune donnée n'est toutefois précisée pour le MTF et le ministkre de la Santé. 
U . Cette approche de la gestion par le biais d'une structure régionale n'est pas nécessairement admise par 
les acteurs en charge de régulatims sectorietles, dans la mesure oh les responsables régionaux tardent 
souvent a être désignés et que L'OPDQ doit alors faire pression pour accélérer tes choses (Baccigalupo. 
1978). 



L'OPDQ est alors confiant de réaliser cette répartition de la richesse dans la mesure où l'office 

va désonrais agir en fonction du centre konomique du Québec pour assurer la difhion du 

développement sur le tenitoire. Dans cette perspective. le cas du bassin de la Y m k a  

annoncé en 1968 s'avèrera une opportunité d'arrimage du centre a h périphérie. ou dans son 

esprit du pôle central de Montréal vers les couronnes suburbaines les Mlles-satektes (Saint- 

Hyacinthe, W i y  et Sorei impquées àe k t o  par ie plan ae ia tamaska) et ies centres 

intermédiaires (Cowansville. Famham Waterloo. Acton Vale. Valcout et Brornont) (OPDQ. 

197T) (voir figure 3). 

Les villes-satellites et les centres intediaires représentent aussi h possibilité de prouver 

plus facilement l'mtérêt d'une planification alors que le territoire est déjà pré-structuré par des 

relations iconorniques bien établies avec Mont rd  que la structure mdusvielle est 

passablement avancée et que les eKets anendus sont susceptibles d'être notables plus 

rapidement pour les urbains. 

Dans le cas du bassin de la rivière Yamaska. I'OPDQ sait pronter de I0opportWUfk que 

présente une réflexion nationale associée a une premiére Ckmmission interministérielle de 

I'udministration des ecna créée à la fin de 1969. commission devant appliquer les 

recommandations de la Commission d'étude des problèmes juridiques de l'eau (CEPJE) 

(OPDQ. 1971a p.72-73). Le besom d'une Çventueiie politique nationale de l'eau admis par 

certains intervenants municipaux Ion d'une réunion de l'Union des municipaiités de comtés. 

constitue un bon terrain pour un organisme qui se veut inter-nmiisteriel. De p h  avec la 

création d'une Commission de développement de h région de Montréal (CDRM). à laquelle 

participe I'OPDQ. cet organisme est apte à assurer un arrimage territorial plus serré du centre 

à la périphérie que constitue le bassin de h Yamaska C'est ainsi que s'impose rapidement 

I'OPDQ en se joignant à l'équipe techque en septembre 1969. La participation de I'OPDQ à 

cette équipe entraine queiques mois plus tard ( a d  1970) la révision du rriandat de la Mission 

technique à k Iurnière d'un éventuel pian de développement de l'ensemble de k région 



Figure 3 

LA DIFWSION TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT SELON L'OPDQ 

Sources : Inspiré de OPDQ ( 1 977a) et Desrosiers et al. ( 1 9773. 

montréalaise. À partir de ce moment, I'OPDQ coordonne l'ensemble de la Mission Yamaska 

et en assure le secrétariat (OPDQ, 19721). L'OPDQ sera alors présent jusqu'à la fin du plan 

Yarnaska. 



Dans l'esprit de i'OPDQ. il fàut particuiièrement déborder i'espace du bassin. Aiors que 

l'OPDQ reconnaît l'mtérêt de l'approche définie cians un premier temps par le MW. il n'est 

pas sans remettre en cause sa portée en regard du contexte montréalais. h i :  

d'originaiité du projet de la Yaniask;L dans cette nouvelle approche. réside dans le 

tàit que la définition du territoire en cause se fonde sur un critère hydrographique. A 

ce titré. ii constitue UK wrte Je pr~je~-pibte. Par mitre il clvit forc&iriii J2buclur 

sur tous les aspects de la planification du développement du t d o  ire choisi et ne pas 

se restreindre aux questions associées directement à i'aménagement des eaux.» (p.73. 

OPDQ. 197 1 b). 

Le plan Yamaska sen conséquemment une tentative d'arrimer la. gestion des ressources à un<: 

planifcation intégrée au centre économique du Québec. 

Enfin cette volonté d'animer le développement d.un territoire à un plan pré-défini ne sen pas 

particulière au bassin de la rivière Yarriaska Comme ses actions le démontrent. I'OPDQ 

s'implique aussi dans l'élaboration d'esquisses régiodes pour la région du Saguenay-Lac 

Saint-Jean. du Nord-Ouest du Québec. de I' Abitibi de Québec. de Trois-Rivières et de Estrie 

(Baccigalupo. 1978). Toutefois. le contexte du plan Yamaska est diffërent. L'OPDQ en tant 

que coordonnateur mter-ministériel doit apprendre a composer avec d'autres acteurs. dont 

particulièrement le MRN. qui a réalw un premier p h  d'aménagement du bassin en 1967. 

acteurs institutionnels qui ont une autre conception de la réguhon du tenitoire et proposent 

de ce Eiit d'autres fornies de régulation tenitoride et de gestion de l'eau. 

3.7 CONCLUSION 

Avant même qu'eue ne s'applique à la gestion de l'eau. la logique ensembliste témoigne d'un 

développement conditionné en bom partie par le régrnie politique qui l'encadre et par des 

contraintes économiques qui pèsent sur la capacité et l'autonomie de gestion du 

gouvernement québécois par rapport à son territoire. Comme nous l'avons constaté dans h 



premières sechns, le gouvernement fédéral a h é  le premier à mettre de l'avant fidée d'une 

logique ensembliste à la suite du contexte particulier de l'après-guerre (seconde Guerre 

mondiaie). La volonté de revoir le développement s'inscrit d o n  dans un besoin de réorienter 

l'appareil de production vers le m h é  intérieur et d'assurer a ce marché. les conditions 

structurelles visant à stimuler la demande intérieure (3.1 ). Également. nous avons remarqué 

I'EruiuîWii de Li poposilion du Q u i k  Iàce à i'idck de ioyique ensrmblistr qui au &part. iui ai 

opposée (3.2). ne la conteste plus lorsqu'elle est intégrée aux propres objectifs de 

développement terhoriai de l'état québécois (3.3). 

A pariir du moment où le Québec intègre cette idée. il introduit un nouvel acteur institutionnel 

(le COEQ) dont k portée va être considérable dans les années 1960 et 1970. r&me si cet 

organisme n'a que trés peu d'influence directe su. le développement (3.4). Un des premiers 

effets de la présence du COEQ est de stimuler les etiorts de rationalisation du développement 

des régions au Q u é k .  régions qui ne sont pas encore formellement constituées. Alors que le 

gouvernement fëdéral est le premier à proposer une intervention étatique à l'intérieur des 

régions du Canada qu'il considère défàvorisés. le Québec veut aller plus lom et proposer un 

plan d'ensemble confbrme a h logique que prône le COEQ. 

C'est ainsi que le BAEQ devient la première réfknce du développement régional au Québec 

(3 S). Cependant. des efforts colossaux entrepris à l'époque. nous retenons surtout le Eiit que 

cette expérience démontre certames faiblesses qui seront ré-interprétées dans la perspective 

d'une rationaikition plus poussée de l'aménagement du territoire et à la planification de son 

développement. L'exemple du BAEQ. abandonné en 1966 avec le retour de l'Union 

Nationale. est néamnob repris a une écheile nationale avec la création de I'OPDQ en 1968. 

La dation du MEER au niveau fédérai n'est toutefois pas absente de ce choix Il y a donc 

une certaine continuité nialgré les changements de gouvernements au cours des années 1960. 

continuité qui révèle que le régime politique canadien agit de nianière dynamique et 

dialectique entre le niveau fédérai et provincial 



Au Québec, cette résonance des niveaux politiques se traduit particulièrement par un effort de 

rationakation qui vise à mieuv appuyer l'efficacité et la légitimité de son action sur le 

territoire. C'est ainsi que mus pouvons citer un ensemble de réformes visant à consolider une 

structure d'intervention selon le modèle bureaucratique tel que décrit par Mau Weber en 

Europe au début au siècle (3.6). Sur le pian territorial cette mtionalisation mipose à l'espace 

une iogiqicjuc: de ïaméqement p'(anifie dont i'OPDQ sera poneur. iogique qui sera rapidement 

transposée au niveau du basin de la rivière Yamaska qui présente pour 1'OPDQ une première 

garde opportunité de s'imposer sur le territoire québécois. 

Ce chapitre a mis en évidence les conditions de l'émergence d'une logique e m b i i i e  en 

wuligant le rôle du régime politique et des référents associés qui prennent k f o m  d'une 

planification centralisée du développement qui doit composer avec deux niveaux de l@itimité 

politique. A I'mtérieur de cette dynamique générale. nous avons également précisé certaines 

particularités bées à la modernisation de l'état québécois et de son fonctionnement. de même 

que des efforts de planification mis de l'avant sur le territoire. A ce chapitre. nous croyons que 

le BAEQ a constitué un détour kontoumable de l'aménagement en s r n t  de terrain d'essai 

à la planification niais aussi a h compréhension de k dynamique du développement au 

Québec. À la suite des résultats forts mitigés compte tenu des efforts entrepris. il nous semble 

que l'état recherchera une plus grande fluidaé dans le choix des territoires pour affrmier sa 

capacité et sa légitimité d'action 

C'est ici que le cas du p h  Yamaska devient intéressant. Avant d'être un exemple-type de fa 

gestion intégrée de l'eau au Québec. il peut être interprété c o r n  une occasion d'assurer une 

hidité du développement du centre mnaéalais vers sa périphérie immédiate. Dans ce 

contexte, la gestion intégrée de l'eau s'inscrit comme une manière de réguler le temitoire à 

iomtérieur d'une autre logique qui en cerne les limites et qui est celle d'une dynamique de 

diffusion du développement sebn un modèle territorial hiérarchisé que va défendre 

particulièrenient I'OPDQ. 



CHAPITRE 4 LE PLAN YAMASKA ET LA PERSPECTIVE D'ENSEMBLE 

Le projet d'aménagement du bassin de la Yarnaskil tel que pensé à la ûn des années 1960 par 

Mat québécois. démontre I'afbmtion d'une volonté institutionnelle d'imposer un nouveau 

mode de régulation du territoire appuyé sur une gestion de l'eau mtégrér de manière plus 

serrée à la cmissance urbaine et indu~~elle. Dans cette perplective. le plan Yarnaska [plan 

d'aménagement des aux du bassin versant de la Yamaska) constitue un cas exemplaire de 

cette tentative d'arrimage du développement. des ressources et du processus de croissance 

économique et de densification humaine sur un territoire donné. 

Plus particulièrement. ce nouveau projet se présente comme une première incursion dans la 

perspective dune gestion inté- de l'eau et de ses usages actuels et hturs. logique qui 

rejomt l'approche rationnelle de la gestion de l'eau (chapitre 1 ) dans une perspective 

ensembliste comme les auteurs du plan Yamaska le suggèrent !on du dépôt officiel du projet 

d'aménagement du bassm : 

«En ce qui concerne i'aménagernent et l'utilisation de I'rau il est temps de cesser de 

compartimenter nos actions pour amorcer une ébauche globale mais réaliste 

&utilisation de i'eau en fonction d'objectifi précis. complétée par des programmes 

d'action à court. à moyen et a long terme. répondant aux besoins actuels et servant de 

tremplin aux sohitions de demain.)) (OPDQ. 1972a p. V). 

Après avoir abordé le contexte générai de l'état québécois avant puis Ion de ses premiers 

engagements dans la gestion régulée des territoires au chapitre 3. il nous faut niaintenant 

établir certaines ciarifications quant au contexte spécifique du bassin Y m k a  sur lequel 

I'OPDQ cherche a imposer sa logique. et les particulantés du pian Yamaska qui aborde la 

gestion i n t e e  des ressources par le biais d'une réguktion à l'échelle de bassin 

Le but du présea chapitre est donc d'apporter un éckirage sur ces éiéments. C'est ainsi que 

nous voulons d'abord préciser le contexte d'écologie politique qui entoure i'émergeflcca du 
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plan à savoir sa justification sur le pian politique. économique et territorial (4.1 ). Ensuite. il 

s'agit de situer les caractéristiques du territoire dans leur dynamique historique et t e k  que 

reflétées dans l'élaboration et la conception du plan Yamaska atin d'en apprécier la portée 

(4.2). 11 s'agit ensuite de préciser la manière dont les soiutions techniques sont mtégrées à 

I'mtérieur du plan afin de voir comment se structure le rapport technique-territoire (4.3). 

E n h .  nous concluons sur la nature du pian et sa manière d'aborder la gestion de l'eau (4.4). 

Le lien entre le contexte particulier. la conception du plan et le territoire est donc posée ici 

comme une tentative strucnuée par I'OPDQ d' intewe~ de rnaniere optimale sur un lieu déjà 

inscrit dans une logique de modernisation. 

4.1 LA RATIONALISATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ PAR 

BASSiN 

Le ((projet d'aménagement des eaux du bassin versant de la Yamasb constitue une nouvelle 

avancée dam k régulation des territoires dans la mesure oh I'dyse du territoire découle 

avant tout de considérations liées au développement des villes et de rmdustrie. ce que le 

BAEQ n'avait réalisé que partiellement a cause de I'etfort de mise en phce d'une 

idhsüucture alors absente. 

D'emblée. le pian d'aménagement concentre son attention sur b croissance à l'instar des 

efforts entrepris par le COEQ dès le début des années 1960. Cette perspective de la missance 

domine d o n  tout le discours du pian puisqu'il permet de justifier à terme la nécessité des 

soiutions avancées. ParadoxaImnt. c'est sous l'angle de la contrainte environnementale de la 

disponibilité en eau que le Directeur général des eaux du ministère des Richesses Naturelles 

(m justrfie le plan À ce chapitre. il souligne en e f f i  que : 

«le développement du territoire desseni par le bassin de la Y m k a  est sérieusement 

compromis du Fait d'une pénurie d'eau et de l'état de pollution de cette rivière et de ses 
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tributaires>) (Convocation et ordre du jour. par M. Slivitsky. Directeur général des 

eaux MRN, 13 août 1968). 

Dans cette perspective. le développement du bassin est interprété sous l'angle d'un rapport 

économie-ressource où k croissance économique. pour être maintenue. doit s'assurer d'un 

contrôle plus serré de la m t é  de l'eau. reconnue comme variahle indépendante et centrale à 

la régulation du développement dans la durée. 

Ayant établi une telle relation les planificateurs impliqués dans le plan Yamnska ne puvent se 

limiter a un rôle pakatif à la crise du développement d'un bassin. En effet. ceux-ci dbirent 

gérer l'ensemble du développement et développer l'ensemble du territoire à l'instar de l'effort 
C 

déployé clans l'est du Quibec avec Ir BAEQ. L'équipe de la Mission (technique) Yamaska 

constituée par décret gouvemernental se d o m  ainsi pour mission d'assurer la croissance sur 

tous les plans soit d'assurer par la maitrise de I'eau : 

«la satisfaction complète a simuhanée des besoins en eau de ce territoire.)) 

(Convocation et ordre du jour. par M. Slivitsky. Directeur général des eaux MRN. 1 3 

août 1968). 

Cette optimisation de h satistàction n'est possible uniquement dans la mesure où il existe un 

pian d ' amble  et que ceiui-ci est mis en cx:uvre conformément à h volonté des planitzcateurs. 

Recherchant une formule de type universaliste que l'on pourrait généraliser a l'ensemble des 

bassins québécois la rivière Yamaska n'est qu'un cas-type a partir duquel on peut tester la 

gestion ratiomile de l'eau afin de l'exporter partout au Québec. Ce territoire est en effet 

perçu cornine un vaste te- d'essai à une nomialisation québécoise de la gestion de l'eau 

puisque l'on considère que : 

«dans ce basmi nous retrouvons l'éventail des problèmes que dot  résoudre 

l'administration RIT de nombreuses riviéres du Québ =...Cette rivière est typique de 

nombreuses riviéres au Que%, et partant, celle qui nous permettrait le Meux la 
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réalisation du projet-pilote dans i'amémgement intégré des eaux» (Convocation et 

ordre du jour. par M. Si iwtky .  Directeur général des eaux.. MKN. 13 août 1968). 

La phdication est aussi structurée par la logique de I'efficacité qui domine d o n  tout 

i'échafàudage de la fonction publique québécoise (voir chapitre 3). Dans cet esprit. le bassin 

et iin choix Jiidicieiiu puisque . 

«La dimension du bassin nous permettra d'app tiquer des solutions à court ternie. c'est- 

idire d'ici cinq (5) ans.» . Un avantage qui est renforcé parce qu' : <<Aussi la 

somme des données disponibles est des plus satisfaisantes.)) (Convocation et ordre 

du jour. par M. Slivitsky. Directeur général des eaux. M W .  1 3 août 1968). 

La Yamaska s'avère donc un2 opportunité d'action permettant d'ktendre par la suite une 

logique de l'aménagement planifié de la gestion de I'eau, tout en respectant les principes de 

gestion rationnelle de l'action de l'état mis de I'avant au cours des années 1960 et au début 

des YuKes 1970 tel que nous l'avons précisé au chapitre 3 : 

Le rôle d'une équipe gouvernementaie est aussi nécessaire alors que sur cette même base de 

l'efficacité on recond. %ce à la gestion int&nk : 

L'<(incapacité hancière et technique où se trouvent les coUec<ivités locales d'y Eiire 

iàce en recourant à i'action coordonnée qu'~iiquerait i'aménagemnt des eaux du 

bassin.)) (Arrêté en Conseil no.2006. juillet 1968). 

aiors que. par ailleurs. on estime l'effort de planification désiré par la population puisque : 

«de nombreux utilisateurs ont manifesté leur désir de voir le gouvernement intervenir 

en raWn de h gravité des problèmes d'alrmentation en eau potable et de poilution des 

eaun» (Convocation et ordre du jour. par M. Süvitsb Directeur général des eaux 

1MRN. 1 3 août 1968)- 
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A iëpoque. il est vrai que les questions de disponiiilité et de qualité de l'eau préoccupent 

particuliérement Granby et Saint-Hyacinthe. les deux principaux centres urbains et industriels. 

Granby connaît des pénuries d'eau récurrentes I'été au cours des années 1960 et Saint- 

Hyacinthe envisage déjà l'knplanbtion d'un réseau régionalisé d'alimentation et 

d'assainissement des eaux4'. (OPDQ. 1 9 7 2 ~  REQ. 1970: REQ. 1968)- 

Toutefois on aurait tort de croire que la contrainte de I'eau s'impose de soi et qu'elle 

constitue un enjeu typique des annés 1960. En effet. comme le révèle d'une part Trépanier 

( 1 999) qui faa une chronique biographique du maire Boivin de 1 939 à 1964 et d'autre part. la 

Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe ( 19%). l'eau s'est avérée une contrainte à 

plusieurs moments de l'histoire des principale villes mdustrielles du bassin. D'abord dans le 

choix de l'étabkment des premiers moulins à Farine et à scie. puis de l'industrie textile et 

vestimentaire. des fonderies et de I'agroalimentaire. On ne peut donc aErmer que la 

contrainte environnementale s'impose de soi et justifie par elle-même le besoin de planifier et 

de réguler le territoire. 

Un autre facteur non négligeable est le contexte politique particulier au territoire. à savoir la 

présence d'un premier inhktre (Daniel Johnson) au Québec qui est natif de la région de Saint- 

Hyacmthe. y a tàit ses études et y a été é h  (Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe. 

1998). Criui-ci est d'aüleurs sensibilisé à la logique hydrauiique puisqu'il a étç auparavant 

minime des Ressources hydrauliques entre 1958 et 1 960 et minisee des Richesses natureiles 

(W de jum 1966 B avril 1967 en pius d'être Premier Ministre (Morin 1991)~~.  Alors 

minime du MRN, il entérine le projet d'une étude visant l'aménagement d'une partie du 

bassin de la Yarnaska étude réalisée par une firme d'ingénierie autrefois active dans le 

domaine de I'hyciro6hricité (Niosi et al. 1990) et qui propose d'ékrgir i'aménagetnent à 

". Les archives de Saint-Hyacinthe témoignent dune abondance d'articles de presse en 1967 et 1968 
concernant la qualité de I'eau de la rivière (Dossiers pollution de t'eau, no. 1 à 5). 
" Ce lien qu'on peut établir entre Ir poste de premier ministre et celui de gestionnaire da ressources 
naturelles n'est pas fortuit si on reconnaît que tous les premiers ministres québécois des années 1960 
(Lesage, Johnson, m d ) ,  de même que Lévesque dans Ies années 1970, sont passés a un moment ou 
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l'ensemble du bassm de la Yamaska (The Shawinigan Engineering Co.. 1967). Et puis il y a 

les contiontations plus fréquentes avec Ottawa concernant le partage des pouvoirs (on se 

rappelle le slogan ((souveraineté ou indépendance)) de Daniel Johnson). Le choix d'un projet 

d'envergure pour l'époque. projet O ficieuement annoncé en 1 968 peu de temps avant la mort 

de J o h n .  p e m t  d o n  d 'afbwr la force de l'ktat québécois sur le territoire don que le 

gmvemernent fédéral envisage. dès 19611. la révision de politique rx!@mile. une révision 

qui donnera Leu à la création d'un nouveau minjstére du développement régional en 1969. 

Enfin. Imiportance de lliydradique comme symbole national à l'époque est également à 

souligner. Outre la nationalisation de l'hydroélectricité. le chantier Manic-5 entrepris au début 

des années 1960 et t e  en 1968 (qui deviendra la barrage Daniel J o h n ) .  srra un 

catalyseur de l'image du québécois ôâtisseur (Gemiain. 1996) et de la pukame de l'état 

québécois. II est vrai qu'un barrage constitue un objet technique particulièrement imposant. 

massif et a priori durable sur le territoire. Le contrôle national des ressources véhiculé 

comme objectif collectif est aussi fort en vogue puisque le gouvernement Bourassa ( xu l  

Premier Ministre des années 1960 et 1970 à ne pas avoir été un ministre gestionnaire de 

ressources naturelles ou hydrauliques) s'empresse de lancer le projet de barrage de la 

Baie-James. De l'imaginaire on passe atm promesses alors que de tels ouvrages arrivent à 

mobiliser rapidement un nombre considérable de travailleurs (la Baie James est présentée 

par le premier ministre Bourassa en 1970. comme un projet de 100 000 emplois). 

promesses utiles 1 une action temporaire à contre-cycle des crises structwelles. 

En résumé. la gestion de l'eau et le choix du territoire de la Yaniaska se justifie par rapport a 

divers enjem Nous pouvons y déceler une volonté de mer simuhamhmt les crises locales 

de pénurie d'eau des principales villes du bassin, de renforcer la rraîbise de I'état québécois 

sur le territoire par delà d a  interventions ponctuelles, et d ' d e r  un projet mobilisateur de 

l'économie du territoire et d'appuyer 1'- d'un «état biitissem) à h fin des armées 

l'autre de leur carrière par un ministkre en charge de ressources naturelles et hydrauliques (Morin. 199 1). 
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1960. Enfa tous ces éIéments sont à situer dans le contexte général de logique ensemblistc 

qui institue la planification d'ensemble comme mode d'intervention privilégié sur le territoire. 

4.2 TERRITOIRE. POPULATION ET STRUCTURE ÉCONOMIQLTE 

La volonté politique d'instituer un nouveau mode de gestion de I'eau tel que proposé par le 

pian Yarnaska implique dans un second temps la constitution d'un référent général qui cadre 

les problèmes et solutions ii venir. Dans cette perspective. on trouve énoncé avec le plan 

Yamaska un ensemble de considérations tributaires d'une anaiyse rationnelle du territoire qui 

s'appuie sur une anaiyse des rapports structurels hom-environnement. une perspective qui 

rejoint celle mise de l'avant notamment par le Club de Rome au début des années 1970. Le 

plan va cependant un peu plus loin dans la mesure ou il vise à s'ancrer nu un territoire 

particulier. Ce sont ces particulantés de l'ancrage au territoire que nous voulons illustrer dans 

ce chapitre. modalités qui vont préciser comment la logique ensembliste du plan aborde la 

gestion de I'eau au sein de la Y m k a .  

4.2.1 La prise en compte des conditions environnementales 

Dans l'esprit du plan Yamaskix une ce& unité du territoire se dégage a travers la diversité 

des problèmes de l'eau. Cette unité est conditionnée par les facteurs environnementaux qui 

concourent a définir une certaine unité hydrologique axée sur le bassin versant. La gestion par 

bassin est donc postulée d'emblée comme réfërence spatiale qui va conditionner les éléments 

du pian Yaniaska Nous devons préciser ici que cette perspective. promue particulièrement 

par le MRN. s'éloigne d'une perspective régionaliste. soi? tel que le BAEQ concevait le 

territoire. Cela dit, la volonté de niâ ihiser l'eau. de k régulanser et de la onaliser ne contredit 

pas le régime d'exploitation et d'accumuaation des ressources en vigueur dans les deux cas. Le 

principe mème de Rgulansation que l'on s'emploie à défendre à i'intérieur du p h  (OPDQ, 
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1972a) cherche en effet à capitaliser sur une accumulation de l'eau en des lieu. et des 

moments précis. à l'instar des autres pratiques relatives à la gestion des ressources naturelles. 

Cette forme de capitalisation de l'eau nécessite toutefois une conriaissance mieux arrimie su. 

les possibilités hydriques du tedoire. A ce chapitre. les planificateurs prennent soin de décrire 

l'unité hydrographique et ses diverses composantes pour I'asimiier ensuite à un tehoire 

globai de gestion C'est ainsi que les conditions du Lieu sont d'abord assimilées à l'idée de 

conditions et de contraintes biophysiques du territoire. 

D'abord c'est la superficie totale du bassin versant. de Forcire de 1 896 milles carrés (4 784 

km2). qui est présentée comme première limite d'intervention Les Iiontières du b m  sont 

ensuite fixées : le bassin est bordé au sud et à l'ouest par le bassm de la rivière Richelieu à l'est 

par le bassin de la rivière Saint-François et au nord par le fleuve Saint-Laurent (OPDQ. 1 973: 

Primeau et Grimard 1990a)? L'action corrélative à l'aménagement rationnel du bassm sera 

le Saint-Laurent. un cours d'eau navigable d'abord soumis a l'action du gouvernement fédéral 

avec lequel le MRN et la Régie des eaux du Québec sont déjà impliqués? Les tirnites globales 

du bassin Çtant établies, il reste à en préciser les sous-unités de gestion plus Fdcilernent 

assrniilables à une intervention rationneUe (priorité des lieux séquences des interventions. 

précisions quant aux modalités d'mtervention). 

A ce chapitre. il est important de préciser les unités topographiques dont l'incidence est 

majeure non seulement sur le circuit des eaux. mais aussi sur les possibilités en termes 

d'activités économiques. La première unité que l'on m o m  en partant de l'amont vers 

I'aval du bassin est la section des Appalaches @lateau appaIachien). une chaine moniagnew 

q" traverse IEstrie jusqu'à la pdpéniFsue gaspésienne. au sein de laquelle on retrouve 

notamment les municipatités de Waterloo et Lac Brome. de même que les monts SheEord et 

47 . Les coordonnées sont de 46 degrés 05 minutes à 45 degrés 05 minutes de latitude nord et 72 degrés 10 
minutes à 73 degrés 10 minutes de longitude ouest (Primeau et Grimard, 1990a). 
Dsns les années 1970. le Saint-Laurent bit I'objd d'me première ra ie  d'études biophysiques dont les 

résultats serant publiés quelques années plus tard (voir Comitk d'étuâe sur le Saint-Laurent, 1978). 
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Brome. territoires dominés en bonne partie par des activités de récréation et de Mllwture. 

En second lieu et plus en aval on remarque une zone de piedmont présentant m relief ondulé 

à fortement ondulé selon l'endroit. Le piedmont t o m  une bande d'une dàame de küométres 

de terres se prolongeant du nord au sud et qui rejoint les municipalités d'Acton Vale (plu au 

nord). de Granby (vers le centre) et de Cowarwille @lus au sud) où diverses activités de 

transformation ont lieu. Enfin h zone des basses terres du Saint-Laurent couvre la ma-ieure 

partie du bassin et présente une surtàce relativement plane. Y sont localisées les municipalités 

de Farnharn (sud). de Saint-Hyacinthe (vers le centre) et de Yamaska (la plus au nord). 

municipalités qui ont d'abord connu une croissance liée aux activités agricoles (figure 4). 

Outre ces &&es unités territoriales la planification de la gestion de l'eau nécessite une 

bonne connaûsance de la hiérarchie des cours doeau. La conception des ouvrages repose en 

effet en bonne partie sur cette connaissance dans la mesure où la taille des gitiasuuctures se 

déht  en fonction du débit des rivières. Cette variable est stratégique pour l'améwrnent du 

basm puisque les COLUS d'eau qui présentent les plus tons débits sont aussi ceux qui ont 

soutenu les villes les plus populeuses du bassa Dans cette perspective. la croissance des viües 

demeure liée à h taille des cours d'eau et au débit disponible. 

Ce lien territorial les auteurs du p h  Yarnaska le présente de la manière suivante. Au sud la 

rivière! Yarnaska sud-est (8.85 m'/sec) baigne la d e  de C o d e  avant d'atteindre plus en 

aval la rivière Y m k a  (principale) à la hauteur de la municipalaé de Famimn Un peu plus 

au nord. h riviére Yaniaska-Centre (9.63 m3/sec), qui origine du lac Brome. passe près de h 

municrpalité de Brornont et rejoint la Ymka-Nord avant de se coupler avec h Yarnaska 

s u d a .  Troisième rivière importante. la Yamaska-Nord (5.48 m3/sec) qui reçoit l'au du lac 

Waterloo. traverse la municipalité de Waterloo. puis la ville de Granby et se jomt à la 

Yamaska-Centre. La rivière Noire (27.36 m'/sec) et le ruisseau Le Renne, qui traverse la 

municipalaé d'Acton Vale. se rencontrent et formait une jonction pRs dime dizaine de 

Hométres en amont avant d'anemdre k vük-centre du bassin: Saint-Hyacmthe. Cette demière 



Figure 4 
BASSIN VERSANT DE LA RIWERE YAMASKA : @SEAU 

HYDROGRAPHIQUE ET EWYStOGRAP~QLJE 

Source : Prirneau et Grimard ( l990a). Estimé de 19884989. 
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est localisée le long de ia rivière Yamaska principale (82.96 m'/sec) qui canalise l'ensemble 

des débits partiels des rivières précédemment citées (Primeau et Grimard, 1990a). 

En plus de ces principaux affluents. on compre aussi un certain nombre de rivières qui. compte 

tenu de leur tàible débit. peuvent présenter un intérêt particulier daris la mesure où des 

activités a-nies les homent [Pnmeaii et Grimard. 1 QWa). li p'agit ch rivièreç de Saint- 

Louis Saint-Joseph Chibuet. SalvaiL David. Saint-Nazaire et Y m k a  sud-ouest et 

Mawcook. Elles sont pratiquement toutes localisées dans k partie phne du bassin sauf la 

rivière Mawcook qui traverse la zone de Piedmont (figure 5). Ces rivières complètent la 

description de l'unité hydrographique qui est visée (figure 6). 

Après cette première description passablement statique du bassin. les pknificateurs indiquent 

que i'ensemble des rivières du bassin cormaisent d'importantes tluctuations de débits 

dhoulernent a t t n i b b  aux variations c h t i q u e s  variations que I'on se doit de considérer 

dans la perspective d'une régularisation des eaux. Aussi. le protil réaiisé pour Farnham donne 

une indication des variations saisonnières que connaissent ces rivières. Comme on le voit sur 

h prochaine figure (Iigure 7). le débit mensuel moyen est m M  au printemps. débit auquel 

on aswcie des problèmes dmondations et minanal en été ou se produisent les périodes de 

relative sécheresse. Le bassin connaît donc de fortes pluies printanières associées au dégel de 

l'hiver avec des périodes d'étiage sévères l'été. La rareté de I'eau. modulée selon un cycle 

saisonnier. rend plus ditFcile une consomtion d'eau uniformisée dans le temps et l'espace 

tel que le pian et l'équipe du plan le désire. 

Aux contraintes hydriques s'ajoutent les particularités pédologiques des sols du baçsin dont on 

dot aussi tenir compte. Ainsi. les sols du bassin sont plus riches dans la partie des basses 

terres (dépôts argileux. sableux et siitem laissés par la mer de Champlain) là où hgricuihtre 

s'est essentiellement développée. C'est dans cette portion du bassin que le nombre de degrés- 

jour y est le plus élevé, ce qui en M hm des secteurs les mieux dffsenis par l'énergie solaire 



Figure 5 
LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

B a u i n  * . r ~  de IO 
YAMASKA 

Le réseau hydrwraphique 

Source : OPDQ (1972a). carte no 2. 



Figure 6 
PROFIL EN LONG DE LA RIVIÈRE YAMASKA ET DE SES PRINCIPAUX 

TRIBUTAIRES 
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- Yamaaka centrale * hmaaka Nord +- hmaska Sud-Elt .'- Rivière Noire i 
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Source : Prirneau et Grimard ( 1 !Boa). 



Figure 7 
ÉVOLUTION DES DÉBITS MENSUELS ET ANNUELS MOYENS A LA 

STATION DÉBITMÉTRIQUE DE FARNHAM (RIVIÈRE YAMASKA) 

Source : Primeau et Grimard ( 1 WOa). 
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au Québec. Au moment où la Mission Yamaska amorce ses travaux le secteur à proximité de 

Saint-Hycinthe totalise en effet phis de 3600 degrés-jour anmeliement selon les relevés 

historiques établis entre 1949 et 1968 (OPDQ. 19721). La présence d'une agricdture 

privilégiée par le c h t  dewa donc être respectée. 

k n s  la partie haute du has.m. la topgraphie eçt par contre pkts accidentée et la géologie y 

est marquée par de nombreuses f'ailles. Cette mne étant plus ~ c k  à cultiver, elie est 

demeurée boisée pour une bonne part. Les forêts de type mixte o&nt une disponiiilité 

iimitée en matidre ligneuse de feuillus (dominants) et de conit'mJv. Cette disponibilité limitée 

par la topographie l'est également par l'exploitation antérieure du territoire. Réalisé phisieurs 

années après le plan Yamaska le bilan de l'exploitation des forêts dans les cantons de l'est 

révèle que des problèmes de surexploitation des forêts sont appanis de manière plus évidente 

dans cette région et cek avant plusieurs autres régions (Commission sur la protection sur les 

forêts. 199 1 ). Selon ce même constat. nous pouvons estimer qu'au cours des années 1960 les 

efforts de reboisement sont fort peu présents au sein du territoire. L'exploitation des forêts, 

peu abordée par les planificateurs, n'est prise en compte au sem du plan qu'à titre m a r g d  si 

on compare ce secteur à I'agriculture. 

Aux conditions de la ressource s'ajoutent celles de la structure économique, dimension que 

I'OPDQ qui en coordonne I'anaiyse considère pour sa part centrale au plan Yaniaska D m  

cette perspective. c'est le rythme propre de I'activité économique que les pMcateurs 

veuknt dégager afin de voir dans quek me su^ et de quek nianière le contrôle de la 

m u r c e  doit être assuré. Bien que la coinpdbion du développement s'inscrit dans la 

logique des étapes de la croissance économiques à l'instar de l'analyse du BAEQ (chapitre 3). 
- -  - 

19 . Pour la région de l'Ede, la Commission su. la protection des fwêts (1991) souligne que l'industrie 
est surtout composée de nombreux petits producteurs privés. Parmi ceux-ci, la Commission estimait 
qu'environ 2500 d'entre eux étaient plus actifs (sur quelques 10 000) et que les feuillus représentaient les 
six dixièmes de la récolte annuelle. 
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le territoire du bassin est déjà pénétré par l'industrie et a depuis phisieurs décennies amorcé 

son décollage dans l'esprit des étapes de la croisance de Rostow. 

Nous devons souligner ici qu'une bonne partie du bassin a connu l'influence de développeurs 

américains et anglais (Société d'histoire de la Haute-Yamaska 1999) parce que développé à 

!'$-?&ive Au !+gkm ang!ak. A cette émue. b mairec de phi si el^ villes en émergence de la 

haute Yamaska sont des industriels ou des commerçants. Dans le cas de Granby. ce sont des 

industriels très progressistes si on prend I'exemple de Horace BoMn qui s'est confronté à la 

fois au pouvoir politique canadien et au clergé (Trépanier. 1999). Le maire Trépanier qui lui 

succède en 1964. et qui occupera ce poste pendant plusieurs décennies. n'hésite pas a 

souligner. lors d'un entretien à une revue fiançaise. que Granby est d'abord une ville 

américaine qui a su se développer sans le clergé et iëtat (Ecrement et Huruguen 198 1 ). Le 

même commentaire pourrait sans doute etre fait pour I'ensemble des cantons du bassin. 

En ce qui a mit à la partie basse du bassin. dominée par Saint-Hyacinthe. celle-ci a 8 é  

marquée de prime abord par la colonisation tkmçase (les seigneuries). le clergé. qui y itablit 

un diocèse et concentre plusieurs cornunautés religieuses et par le développement de 

l'agricuhure qui dans les années 1990, fera de cette ville la capitale de I'agroalimentaire au 

Québec (Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe. 1 998). Ceh n'empêche toutefois pas 

le tait que le premier maire de Saint-Hyacinthe est un seigneur relativement hbéral et 

moderniste pour l'époque (L. A. Dessaules en 1û49) (Lamonde. 1994). Le profil des autres 

niaires s'avère par la suite relativement diversifié comparé à Granby (avocat. médecin 

coroner. Libraire même. etc.). Néanmoins. la ville est à l'avant-garde de I'urbanisation puisque 

l'un des niaires du 20" siècle (T.D. Bouchard) a 6té membre hndateur de l'union des 

municrpaiités de la province de Québec. nmiistre des A f k k s  municipales et de la Vome et 

qu'il a proposé pour la municrpaiité de Saint-Hyacinthe la rnrmicipahsation de 

l'hydroélectricité et I'éhrgissement de la base fiiiancière des villes en tirnarit les cornmares et 

ies édifices du clergé (Société d'histoire régiode de Saint-Hyacinthe, 1998). Le territoire 
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présente donc déjà une certaine assise qui n'entre pas a priori en contmdiction avec h volonté 

des planifcatem d'assister ou d'accentuer le développement et la modernisation des villes et 

de l'industrie. 

Contrairement à une intervention mcrémentielle qui a généralement marqué le territoire. les 

planificateurs proposent toutefois une Bitemention s'appuyant sur une anticipation des 

besoins Dans cette perspective. les pianijicâteurs également sensibles à l'idée de croissance. 

vont porter une attention particuiikre à k démographie et à la structure économique qui 

ensemble, déhisent tes besoins en eau actuels et à venir sur le territoire. 

Au niveau démographique. on constate qu'en 1966 la population du bassm totaiise environ 

205 000 personnes. Si ce nombre apparaît relativement modeste. on est (iappé par le tad 

qu'entre 1941 et 1966. la popuiation a presque doublé dans la zone appalachienne (comtés ou 

parties de comtés de Shefford. Brome et Missisquoi). don qu'elle s'est accrue de près dune 

fois et demie pour les comtés ou parties de comtés de Saint-Hyacinthe. Rouville et Richelieu. 

Ailleurs. soit dans les comtés ou parties de comtés de k région plus agricole (Yamaska. 

Drummond, m o t ) ,  la population a progressé phis lentement (1 6 % environ) au cours de la 

méme période. Quant à b portion du comté d'Iberville qui concerne le bassin h population 

est demeurée à peu près stable (voir figue 8). Dans i'ensemble. on y dénote une tendance à 

i'accroissement démographique que l'on d e  maintenir mion accentuer à i'aide des 

mterventions phifiées. 

Dam l'esprit de I'OPDQ chargé d a  prévisions démographiques et socio-économiques 

préaiables aux propositions d'aménagement. le bassin est en raison de sa complémentarité à la 

région mntréalaise particulièrement appelé à crabe. Ainsi les 377 000 personnes envisagées 

pour l'an 2001 représentent uw missance anticipée de 83 p. 100 de la popdation de 1966 nn 

un horizon de 35 am. L'OPDQ recormaît cependant que sur k base de l'évolibion 

démographiqiae antérieure. la croissance n'est pas la même partout sur le territoire. À ce 



1 O7 

chapitre, ce sont particulièrement les d e s  princrpaies du bassin qui sont appelées à justifier les 

aménagements (Saint-Hyacmthe. Granby. C o d e .  Fa- Waterloo. Acton Vale. 

Vakourt). Ces MUes qui regroupaient un peu phis de 50.3 p.100 de la population du bassin 

en 1966. totaliseraient 63.7 p. 100 de la population totale du bassin en 2001 selon les 

prévisions (OPDQ. 197%) (figure 8). Les villes sont en effet reconnues comme le lieu 

pridégié de la crnissance économique. 

Couplé à cette évaluation du Eicteu. démographique. I'OPDQ envisage un développement 

économique de rattrapage propre aux ((régions d e s  qui tendent vers I'industrialisatiom 

(OPDQ. 1972a p.33) comme c'est le cas pour le bassin Yamaska. L'évohtion de la main- 

d'œuvre que t'on détemiine à partir de scénarios développés pour la région de MontRal 

(Horizon 80) indique ainsi un accroissement particulièrement rapide dans les comtés de Saint- 

Hyacinthe (Mlle de Saint-Hyacmthe) et de Shefford (Granby. Waterloo. Cowannille. 

Vakourt ). Ià ou l'on estime qu'il existe une dynamique utballie. 

En termes de résultats et pour l'ensemble du bassin. le cbangernent de la structure 

économique appréhendé ~st le suivant : baisse majeure de la proportion de l'emploi dans le 

secteur primaire dont I'agriculhne représente à peu près l'essentiel légère baisse du secteur 

secondaire. croissance importante du secteur tertiaire (tableau 1 ). Ces secteurs étant liés. il 

faut les appréhender c o r n  une totalite qui se révèle sous la forme d'une tertiarisation 

annoncée de l'économie du tehoire. un mouvement à I'mtérieur duquel va se structurer le 

plan Yaniaska 

En ce qui a trait au secteur prsnaire d'abord. on c o q 0  it que l'agriculture puisse se niairitenir 

et même croitre compte tenu notamment de l'important marché montréakis de consommation 

des produits du bassin a proximité. La spécialisation des cultures Favorise en effet un 

accroissement sinon en vohmie. du moins en valeur. Déjà en 1966. I'Mculture s'avère 

relativement rentable par rapport au reste du Québec. Amsi le revenu brut à l'hectare est de 



Figure 8 
POPULATION ACTUELLE ET FlJTWXE ( 197 1 -200 1 ) 

Population actuelle et future 

Source : Adapté de OPDQ (1972). carte no 9. 



Tableau 1 

PROJECTIONS DE LA RÉPARTITION DE L'EMPLOI SELON LES SECTEURS 
ECONOMIQUES DANS LE BASSM DE LA YAMASKA 

L%urce : tiré de OPDQ (1972a). tabIeau 9. 

Remarque: Les comtés de Drummond a d'lbenille sont exclus parce qu'ils txxouvrent a peine [e bassin 

versant de 13 Y a m a h .  

Almée 

1961 

près de 26 p. 100 supérieur à la moyenne provinciale et la superficie moyenne par exploitant de 

1 5 p. 100 plus étendue. 

Le bassin concentre aussi 9,s p. 100 des terres en culture au Québec. 10.6 p. 100 du cheptel 

lailier. 13.9 p. LOO du troupeau porcm et 14.5 p. 100 de la volaille produite (OPDQ. 1972a). 

Également. le pourcentage de terres propices à 1'agricuh.m (catégorie 1 ) totalise 5 2 p. 1 00 de 

l'ensemble du bassin L'agriculture présente donc un apport non négligesbk du tedoire à 

l'économie de Monaéal et du Québec dans son ensemble. d'ou cette volonté de faciliter 

I'imgation et le drainage des terres agricoles (OPDQ, 1972a). 

Secteur primaire 
(%O) 
22-5 

En ce qui concerne le secteur secondaire. on envisage une déconcentration des activités de 

Montréai vers k sous-région sud dont hni partie phisieurs mrmicipaiités du bassin La ville de 

Secteur secondaire 
('-?'O) 

4 1.4 

Secteur tertiaire 
(%) 
35.7 

Total (%) 

100.0 
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Granby, en particulier, canalise la moitié de l'activité manhturiere des comtés ou parties de 

comtés de Brome. Missisquoi et Shefford inclus dans le bassin. Granby, qui connaît des 

problèmes d 'hntat ion en eau depuis le début des années 1960. doit donc tàae i'objet d'une 

priorité sur ce plan a h  de ne pas ralentir l'expansion nidustrieiie (OPDQ. 1972a p.58). 

Granby s*mscnt à ce chapitre comme un des lieux de diffusion du développement ticonornique 

dans b mesure nù une véritable plitique de déconcentration industrielle est pursuiMe par le 

gouvernement québécois. 

Dans le cas de Saint-Hyacinthe, qui constitue l'autre pôle économique reconnu au sein du 

bassin par I'OPDQ. on estime que sa structure konomique l'entrahe vers un renforcement du 

secteur tertiaire des services. La tertiarisation de l'économie a donc comme principal foyer la 

ville de Saint-Hyacinthe qui assure ainsi un relais privilégié aux services gouvernementaux qui 

se multiplient a la fàveur des diverse politiques sectorielles de la fui des années 196û. Mais 

même les services ont besoin d'être protégés des contramtes hydriques. Non seulement 

envisage t-on une protection accrue contre les inondations. mais aussi une meilleure adduction 

d'eau dans la d e  (OPDQ. 1972a). 

La ville de SoreL initialement considérée par le plan Yamaska et locaiisée à I'embouchure de 

k rivière Yamaska et du fleuve Saint-Laurent, présente pour sa part une industrie 

métallurgique t k s  active. Cette industrie sa articuie essentiellement dans l'axe Montréai-Tracy 

d'où après réflexion. son abandon au sein du p h  Yaniaska L'OPDQ s'intéressera toutefois 

peu à ce secteur avant 1977 alors que les enjeux économiques sont remis a l'avant-scène avec 

la possibilité d'un contrôle environnemental des principaux secteurs industriels du Québec très 

présents en bordure du fleuve (voir Comité d'étude sur le Saint-Laurent. 1978). 

La stimulation de l'activité économique visée par le plan Yamaska n'est toutefois pas ferniée à 

des objet& d'équité du revenu. En e&t, l'OPDQ envisage aussi la possibilité d'un 

rapprochement du revenu moyen des résidents du bassm avec la moyenne québécoise. 
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L'OPDQ (19721) souligne à cet effet que les niveaux de sahiRs par comté au sein du bassin 

de la Yamaska wnt pour une bonne part inférieurs à cette moyenne. particulièrement dans le 

comté de Bagot où le niveau du revenu correspond à 67 p. 100 de la moyenne provinciale en 

1965 (voir tableau 3, OPDQ, 1972a. p.45). Dans cette perspective du plan l'évohition 

structurelle de i'économie est un gage de bien-être économique pour les collectivités locales. 

En résumé. nous pouvons afbmer que le p h  Yamaska est certes un outil de gestion de l'eau 

dans la mesure où il cherche à lever l'hypothèque territoriale liée à ia rareté relative de l'eau. 

mais il demeure avant tout un nouveau mode d'intervention ensernbliie sur le territoire avec. 

pour double finahé. la croissance économique à iomtérieur d'un territoire Lié à l'économie 

montréalaise. et la modernisation des senices d'eau en appui aux divers secteurs qui 

structurent I'konomie du bassin. 

1.3 LûGIQüE ENSEMBLISTE À TENDANCE URBAiNE DU PLAN YAMASKA 

La logique ensembüste outre sa port& globalisante face au territoire. s'impose comme une 

approche déterminée par des considérations d'abord urbaines. Déjà dans la section 

précédente. nous avons soulevé le lien étroit entre l'économie du bassin et ceUe de MontréaL 

lien qui dans l'esprit des planiificateurs est structurant de l'aménagement du bassin. Dans le but 

de pousser un peu plus I'amiyse. nous vouions indiquer comment les éléments du pian 

soinmivent encore davantage dans une logique de I'aménagement u h h  du bassin. Nous 

remarquons en particulier que les pianifkteurs établissent plusieurs jonctions entre 

l'expansion des villes et la croissance économique. jonctions qui supposent une lecture à 

plusieurs Nveaux de la dynamique iirbaine du bassin. 

Comme premier niveau de lecture, nous pouvons soulever le fàit que les auteurs du plan 

Yamaska situent le bassin Yarriaska d'emblée comme un milieu structuré autour de ((centres 
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mtennédiaires>) ou de «villes satellites». notions anrmiées de manière plus évidente dans des 

travaux ultérieurs réaüsés sous la gouverne de I'OPDQ (voir OPDQ, 1 977: Desrosiers et al.. 

1977: Fauteu. 1981: 1977) (figure 9) et qui indiquent que par delà les M e s  

hydrographiques. une réaiité urbaine se surimpose au territoire. Cette réalité. dans la 

perspective du plan et de I'OPDQ qui a pris les commandes de ce plan à partir de 1 969. c'est 

le rapport de dépendance qu'entretient le bassin Yamska en regard di1 @le montréalais. 

Selon cette lecture. le iieu d'aménagement qu'est le k m  Yanriska n'est pas un iieu 

autonome en plem contrôle de son développement et nécessite en îàit une intervention 

centraüsée à un niveau supérieur de gestion, cela même si les principaux centres urbains du 

bassin sont des entités dynamiques. 

Un second niveau de lecture du plan transpose le rapport de dépendance au niveau de la 

dynamique urbaine-rurale alon que les p Wcateurs  reconnaissent une domination des Mues 

sur l'espace rurai au sem même du bassin. Les planificateurs estiment en effet que les villes 

constituent le Lieu privilégie de la croissance régionale. d'où une anticipation de ia croissance 

dérn~~pphique pius élevée en milieu urbain. Dans cette perspective. le pian Fait état que la 

population en réseau (desserte par un réseau d'adduction d'eau) devrait croahe de 2.1 p. 1 ûû 

par année alors que la popuhtion hors réseau, en zone d e .  devrait décroître de 1 % par an 

(OPDQ. 1972a p. 189). Pour Igindustrie. également présente sur le temtoire urbain le plan 

Yarnaska prévoit me croissance réguiière associée au réseau d'alimentation Donc. h ville. 

iieu de développement privilégié en résonance avec la métropole montréahûe. attire 

nécessairement k population et l'industrie alors que la contrainte d'eau peut y être p h  

kifexnent être gérée. 

La domination des villes est kgalement attestée par la perception des problèmes de 

I'agncuhure. Pour les planificateurs ia croissance de l'irrigation est essentiellement a t t n i b l e  

au développement de I'honiculture étroitement iiée au niarché monrréahis (et aux bardieues) 



Figure 9 
S C I - I ~ M A  DE DÉVELOPPEMENT ET I> 'AMENAGIMEN~~ DE I4A KÉGION DE MONTRÉAI. - ZONES D'ANALYSE 

ZONES D'ANALYSE 

,...- . 

Ci. -..-.. vccrr1 . I I m.- -..-.._..____..-.._ ..--.-..-..-.. -..-* -..-..--.-. - .  .-.. - ---.-..-..-..---.- .+-.. _ .__.__.__ .,-.+ 
1 L I h I >  ~ h l l  

1 
Source : Adapte de OPDQ ( 1  977). 
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demandeur d'aménagement pay~ager'~. Le poids des villes est également atteste dans le cas 

du drainage agricole proposé par le plan Yamaska. puisque le tàit d'étendre la période de 

récolte augmente le volume des produits et permet k i  une baisse des prix des produits 

@CO les. 

Un troisième niveau de lecture du plan soulève la dynamique espace de travail-espace de loisir 

alors que les planificateurs soulèvent I'aflhnation d'un lien récréatif entre l'espace monuéakis 

et le bassin de la Yamaska. A ce chapitre. Saint-Hyacinthe n'est p!us qu'à une heure de 

voiture de Montréai a ia suite de la construction d'un récent lien autoroutier (autoroute r e l i t  

Montréal à Québec) (OPDQ. 1972a p. 69). tout comme Granby et Waterloo d'ailleurs. 

desseMes pour leur part par la récente autoroute des Cantons de l'est qui relie Montréal à 

Sherbrooke. La croissance des activités nautiques et de la pêche sportive est. dans l'esprit des 

phniticateurs. liée principalement a h proximité du pôle monuéahis d'où proviennent de 

nombreux dégiateurs (OPDQ. 1972a). Enfin. l'mtérét de critères de qualité d'au que l'on 

soulève dans k plan Yamaska (figure 10). répond à la volonté d'assurer une ottie de qualité à 

ces villégiateurs dont on remarque la forte croissance dans les années 1960. et dont les 

exigences en matière d'accès à I'eau sont plus élevées qu'en milieu rurai où il ne se 

pratiquerait que très peu ce type d'activités. 

E n h  les solutions mises de l'avant pour la gestion des eaux interpellent particulièrement le 

milieu urbain Lorsqu'il est question de l'extension des réseaux d'adduction ou de stations 

d'épuration (ou d'assainismnent) des eaux usées ce sont avant tout les villes qui sont 

concernées- ià où la valeur anticipée des dépenses est la plus élevée. Lorsqu'il est question de 

réguiarisation aux fini d'alimentation de protection des propriétés riveraines ou de récréation 

ce sont aussi les villes qui sont visées. Les ouvfages de réguknsation sont en effet pensés 

avant tout pour des villes comme Saint-Hyacinthe (mur de protection contre les inondations) 

> .  

'-. Malgré l'incertitude hce à la demande, on estime la croissance globale de la demande a 10 96 par 
année entre 1969 et 1979. puis à 20 % par année de 1980 à 200 1 (OPDQ, t WZa, p. 193- 194). 



Figure 10 
OBJECTIF PROPOSÉ DE LA QUALITÉ DE L'EAU DES COURS D'EAU 

Source : Adapté de OPDQ ( 1972a). carte no 23. 
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et Granby (barrage en amont de La ville). La lecture des seNices pubks que nous pouvons 

tàBe du plan Yamaska révèle aussi un intérêt plus marqué envers les villes. 

Compte tenu de ces multiples niveaux de lecture du plan Yamaska nous pouvons considérer 

que le plan Yamaska s'appuie sur une logique urbaine qui pénètre la manière de comprendre 

le rerritnire. amsi qiie la maniire de poser les pmhl&mes et d'articuler des solutions selon un 

ensemble relativement cohérent. Dans ce contexte' ia logique ensembliste telle que véhiculée 

par le plan Yamaska constitue un mode de régulation qui s'appuie au moins autant sur la 

dynamique des d e s  que sur l'environnement biophysique et propose une jonction naturalisée 

entre la présence de l'eau c o r n  ressource et les besoins des viles. 

4.4 CONCLUSION 

Le plan Yamaska constitue une avancée particulièrement significative de la logique 

msembliste sur le territoire. D'abord un lieu d'intérêt pour le m. pour le premier ministre 

Johnson et ceux qui estiment nécessaire de maîtriser davantage la dynamique de l'espace 

québécois (4.1 ). le p h  Yamaska est en même temps le résukat d'un efon de conception 

ratiomel de h gestion du territoire et d'une opportunité contextuelie d'action sur le territoire. 

Comme le démontre cette première section du chapitre 4. la logique ensembüste nécessite 

pour s'ancrer au territoire. un contexte de justification et de légitimation appuyé 

particulièrement sur un acteur institutionnel promoteur de projets. un décideur politique 

centrai et un contexte qui atteste de la validité du projet par rapport à certaines valeurs 

cokt ives  qui dans le cas présent. c o n c m  la maitrise québécoise du développement. 

Un autre intérêt du plan Yaniaska est qu'il révèle un mode d'articulation du réel qui s'appuie 

a ia fois sur une certaine compréhension des conditions du lieu coupbnt l'environnement la 

popuhrion a l'économie (4.2).  particulière^ la logique ensembliste suppose une 
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conception smcturée du territoire qui fait appel à un certain nombre de relations 

fonctionnelles entre des variables que l'on reconnaît comme étant determinantes du 

développement. A ce chapitre. le développement étant d'emblée posé en tien avec la 

contrainte hyârique. l'efficacité de l'aménagement suppose une connaissance précise et 

étendue des conditions hydrologiques du Lieu à la fois statiques et dynamiques puis sur le 

court. le moyen (saisons) et le long terme. II en va de même de la connaissance des variables 

démographiques et shvctureiies qui se surimposent au territoire. 

À partir de cette adyse.  le plan vise à accélérer le développement du bassin en lien avec la 

dynamique monnéalajse. Les planificateurs peuvent compter sur un territoire déjà soumis au'< 

torciis de l'urbanisation et dc: l'industrialisation comme c'est le cas de Saint-Hyacinthe et de 

Granby. Néanmoins. les pLanificateurs. et particulièrement I'OPDQ. veulent miew accorder le 

rythme du développement du bassin avec celui du pde montréakis et assurer ainsi une plus 

-de fluidité de la transmission du développement aux villes satellites du bassin. Par ce biais. 
C 

la logique ensembliste véhicule une harmonisation du développement des territoires à 

1' mtérieur d'une perspective globale de croissance économique. 

Ceîte harmonisation évite toutefois de soulever la dialectique du développement. à savoir la 

relation de dépendance entre le bassin et la région montréalaise (4.3). L'asymétrie du 

développement n'est pas questionnée puisque les planificateurs supposent que la croissance 

peut rayonner sur le bassin sans menacer l'ordre territorial préétabli. Le territoire a donc un 

rôle essentiellement passif et son analyse par les planificateurs fàit ressortir un ensemble M é  

de variables articulées selon un SC hème ressource- po pulat i o n - s t n i c ~  économique visant à 

lever les contraintes de la croissance. La planification propoçée. qui permet en principes 

d'anticiper le déveioppement et de proposer des solutions rationrteiies et optimales. peut don: 

lever l'hypothèque de la rareté de ièau. tout en supportant la croissance modulée selon la 

structure économique propre au basmi. telle qu'adysée par les planificateurs. Ce qui suppose 

kviderrmient certains postulats de l'approche rationnelle encore opératoires aujourd'hui, a 
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savoir la capacité de bien percevoir l'écart entre l'état des contraintes environnementales du 

territoire et M a t  désiré. que la dynamique territoriale peut être niaîtrisée et que cette maîtrise 

doit être p M é e  dans le temps et l'espace. 

La planification relativement à la Yamaska c'est aussi et de manière particulière. un travail 

d'anticipation stnicturé qui donne prise à des projets et à des aménagements précis. En effet. 

s'il n'est plus question d'objectifS rnacro-économiques régionaux comme à l'époque du 

BAEQ. notamment parce que le territoire n'a pas cette capacité d'autonomie qui rendrait 

pertinent de tels objectifs. dans le cas de la Y m k a  la dynamique exogène au bassin est 

mtégRe par le biais de prévisions qui tiennent compte de la dynamique de la dépendance entre 

l'économie du bassin et ceile de Montréal qui façonne le développement des d e s .  de 

Ig+culture et de ia récréation au sein du bassin. Alors que la fonction première du plan est 

d'accompagner k croissance montréakise. il n'est pas étonnant de constater qu'un seul 

scénario de prévisions est retenu cnncemant l'évolution de h démographie et de I'konomie 

du bassin et que les prévisions de la demande en eau sont ensuite subordonnées à la prévision 

nomialisée d'une croissance de I'éconornie et de la population du bassin. 

Maigre sa portée globalisante. le plan est aussi le produit de muhiples acteurs institutionnels 

qui. a l'étape de conception et malgré les tensions plus vives entre I'OPDQ et le MRN. ont 

réussi a s'entendre sur une manière de su~chxrer les problémes qui puisse agencer un 

ensemble de solutions autrement présentées comme des interventions ponctuelles et disjomtes. 

Amsi si le pian table sur les formes de savoirs et de savoirs-faire disponibles au sem de I'etat 

québécois, il propose par ailleurs une vision à plus long terme des interventions. accompagnée 

d'une programmation budgétaire qUmgueRnale (trois temies quinquennaux sont gUtiaiement 

prévus entrt 1973 et 1987 selon I'OPDQ. 1 qui prévoit une séquence harmonisée des 

interventions et une structure de coordination et de commande apte à réaliser l'ensemble des 

propositions selon les particularités techniques précisées par le pian, une structure prédéfinie 

des coûts et un échéancier fixe. La logique du plan Yanmrska, qui rejomt celle d'une 
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perspective ensembliste de type comprehemive. impose de fàit une h i l e  marge de 

manoeuvre pour la mise en œuvre et suscite des attentes élevées quant à la capacité de 

contrôle de ces événements dans le temps. 

En fàiî. cette proposition de gestion intégrée de l'eau et du territoire se confionterri 

directement aor IngHlue wtorielleç et lem ~ e m t o k  admhictratifk amci& bir de la mise 

en œuvre. tel que nous le démontrerons aux chapitres 6 à 9. Nous y verrons à I'oeuvre des 

logiques qui. bien que s'ajustant à certaines particularités du moment. s'inscrfront dans des 

manières de tàire qui ne sont pas sans lien avec la tendance lourde des pratiques 
. . 

admnustratives et institutionnelles dans la longue durée telles que précis& au chapitre 5 .  





W . .  . . 



CHAPITRE 5 LES RÉGULATIONS SECTORIELLES DE LA GESTION DE 

L'EAU AU QUÉBEC 

Au moment oii s'amorce l'effort de rationaiisation de la gestion par bassin au sein de h 

Yamaska (plan Yaniaska). on fàit face à un problème particulier de coordination des 

réyiations sectorieles déjà instituées et de rnobiition des acteurs institutionnels opérateurs 

de ces régulations. Dans cette perspect~e. k présent chapitre vise à rappeler cenains éléments 

de la genèse de ces régulations et de la fomtion des acteurs institutionnels désormais chargés 

d'opérer un aspect particulier de la gestion de l'eau. 

Ce chapitre aborde donc successivement les diverses régulations p e n t e s  sur le territoire en 

rappelant le ben avec le régime politique et le mode d'exploitation des ressources nahueiles au 

Québec. Il est en effet nécessaire de rappeler ces liens dans la m u r e  où les régulations 

sectorielles au Québec se révèlent souvent en opposition ou déhies en rapport avec les 

réguiaiions établies par le gouvernement canadien et répondent également au développement 

privatisé et massif des ressources naturelles aux fins des marchés extra-locaux Également. on 

veut indiquer comment les acteurs institutionnels qui agissent comme régulateurs opèrent 

dans un cadre d'action précis cadre dont les limites s'avéreront critiques lors de la mise en 

œuvre (chapitre 6 à 9). 

Nous souiipns particuli-nt la filiation des fornies institutionnelles à ia base de l'identité 

des acteurs gistmniomiels mandatés pour réguler les ressources natureles sur le territoire 

(MRN. MTF aux sections 5.1 et 5.2). l'agriculture (MAC à la section 5.3). la hune et 

l'écosystème aquatique (section 5.4) et le &eu urbain (MAM. REQ. MS à la section 5.5). 

acteurs dont les interêts vont s'opposer à la perspective ensembliste que tente de produire 

POPDQ (section 5.6). L'ilhistration de ia diversiîé des contextes des histoires et cultures 

gistmitionneiles veut révéler ici l'existence d'un réseau non consolidé sur le plan de la gestion 

tenitoride avant le plan Yaniaska 
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S. 1 RÉGULATION DE LA CIRCULATION DES EAUX ET ÉMERGENCE DU 

MINIST~RE DES RICHESSES NATURELLES (MRN) 

Dans cette première section, k régulamation des eaux est abordée en réfimie à ses 

antécédents d'une part, puis en lien avec la constitution des premières formes institutionnelles 

clX&s h h smtc1ir sa k t&ok.  ErAr 4 -ou prkkiors c c m f i t  !'eutrk+ - jer  c ! ~  

MRN vient afEmer la logique de régularisation en rapport avec l'idée de premiers plans de 

mise en valeur des cours d'eau. 

La régulation de l'eau comme espace relativement autonome du milieu terrestre s'inscrit dans 

un double mouvement d'occupation de cet espace. I'un étant d'abord lié à la circulation au 

cornmerce et à l'exportation et l'autre au stockage de l'eau. à la transfomtion de cene eau 

en énergie et au développement industriel qui lui est associé. Cette double approche des cours 

d'eau implique aussi deux mniières d'en tàçomr le cours. la bathymétrie et le débit. L'une de 

ces approches est longitudinale et bit appel à divers travaux de onalisat ion et de confinement 

du flux des rivières afin d'assurer un tirant d'eau suffisant a la flotte de navires. d o n  que 

I'autre est transversale au cours d'eau avec I'impiantation de digues. de barrages et autres 

ouvrages de rétention ou de contrôle des débits ou volumes d'eau et vise à appuyer la 

présence sur le territoire d'un développement industriel autochtone. La première tend à 

réduire I'écosystème de rivière à un canal et k seconde &orme k rivière en écosystème 

lacustre. La première, qui relève d'un cadre de juridiction fédérai, s' inscrit dans la perspective 

comrcia le  d'exportation que privilégie le pouvoir colonial et particulièrement le pouvoir 

a n g h  qui entreprend les premiers grands travaux de canalisation alors que la seconde 

afkne la présence indushielle sur place au Québec et relèvera assez rapidement du pouvoir 

provincial qui intervient au niveau des cours d'eau intérieurs, un pouvoir conféré en vertu de 

la constitution de 1867. Un peu d'histoire donc pour préciser le cadre de la réguktion 

hydraulique au Québec. 



Sur le p h  historique, la première forme de régulation sectorielle du temtoire liée directement 

à l'eau correspond sans doutes à la mise en place de canaux visant à faciliter le commerce au 

sem de la colonie du régime de la Nouvelle-France d'abord puis du régime anglais et ce. 

avant même que ne s ' a h  la regulansation des eaux comme enjeu institutionnel de 

régulation Camu (1996), d m  son histoire de la navigation retrace les origines de divers 

projets de w ~ t i o n  des aa.x qui tndzise!nt &us ui~! premier temps. m e  vr'lonté des 
1 .  gouvernants de l'époque de rriaitnser la rivière à la fois pour des fins militaires et des tins 

commerciales. Tout comme Bervin (1 991) et Lasserre (1 98 1) le souligne. certains facteurs 

propres au contexte socio-politique qui accélèrent la canalisation du territoire. À ce chapitre. 

on reconnaît l'importance de l'expansion démographique (arrivée massive d'irrniiprants 

d'origine anglo-saxonne au Bas et au Haut-Canada. nvtout après 18 10) qui augmente la taille 

du marché intérieur. le blocus continental imposé par Napoléon en Europe face à l'Angleterre 

(1 806) qui incite I l'exportation accrue du bois. la guerre anglo-américaine de 18 12- 18 1 J qui 

aimule l'&échange mter-provincial et i'htroduction des premiers bateaux à vapeur ( 1 807) sur le 

Saint-Laurent. 

Ces premiers bateaux à vapeur don appelés chaloupes àfumie. nécessitent des cours d'eau 

dimensionnés en fonction de la taille de ces bateaux désormais pius imposants que les na- 

à voiles. Les canaux de navigation qui sont construits doivent donc répondre a cette nouvelle 

flotte qui s'impose." parce que plus rentable du point de vue des marchands (Berves 1991 )52. 

Dans ce contexte dominé par les marchands. le gouvernement canadien aura un rôle d'appui 

au commerce tel que le demandent les marchands (Carnu, 1996). Rien d'étonnant donc que le 

premier c d  d'importance au Canada soit pris en charge par le parlement du Bas-Cariada Ce 

pfefnier grand projet est le canal de Lachine dont la construction s'amorce vers 1821 aprés 

qu iw  entreprise privée se soit avérée incapable de le fke (1  8 19). 
-- 

". Le premier bateau à vapeur est &liY par J. Molson. II semble que la présence du coufant Saint- 
Marie P proximité de sa brasserle l'ait incite à concevoir un modèle de navire plus indépendant du vent à 
cause des difficultés a  traverse^ ce courant et de la nécessité de régulariser le temps de voyage des navires 
(Carnu, 1996). Dans cette perspective, on peut ajouter que la technologie rendait désormais possible la 
maitrise de l'incertitude liée au ciimat. 
''. Dans le cas des Grands Lacs, cette dominance des navires à vapeur est telle qu'en 1û44. le tonnage 
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Toutefois, un tel projet répond difncilement à l'intérêt collectif. En effet. la structure du 

financement des travaux. dont les coûts sont assumés par les résidents et les bénéfices limités 

aux commerçants, est déjA le signe d'une fracture sociale dont la rébellion de 1837 marque un 

point c-t. Dans son cékbre rapport, Lord Durham (Durham 1840). mentionnera 

notamment ce sentiment d'injustice quant au financement des grands projets pour 

expliquer une partie der tensions entre le Haut et BaoCanada. Autre sisne de cette 

hcture. l'insistance des résidants de langue anglaise à Montréal en 1822, qui signent une 

pétition a l'effet de constituer un seul gouvernement pour le Haut et le Bas-Canada et 

d'assurer paralidement la canalisation des eaux en contre-poids au port de Québec qui 

domine à ce moment. domination qui favoriserait l'autorité du Bas-Canada et les sujets 

tiancophones dans I'établissement de routes commerciales avec les américains au 

détriment du Haut-Canada (extraits de la pétition de 1823. rapportée par Frégault et 

TrudeL 1963. pp. 1 82- 1 84). Un lien existe donc déjà entre les grands projets de gestion 

de l'eau. le commerce et le régime politique. 

Cela dit. la logique marchande ne pénktre pas de la même manière l'ensemble du 

temtoire du Bas-Canada. Eue se constitue plutôt selon certains axes préférentiels en 

fonction du centre commercial qu'est devenue Montréal. A ce chapitre. l'innovation 

technique. qui se traduit par l'accroissement de la taille des navires. favorise le 

renforcement de l'axe laurentien (fleuve saint-~aurent)~'. définit une nouvelle géographie 

du commerce au sein de l'espace québécois et canadien en devenir. qui met en réseau un 

certain nombre de lieux dans le Bas et le Haut-Canada. Comme le démontre notamment 

Lasserre (1980). les efforts ne seront pas ménagés pour consolider la navigation 

commerciale le long du Saint-Laurent et des Grands ~acs'". effort par ailleurs soutenu 

moyen des bateaux a vapeur est le triple des bateaux à voiles (Carnu. 1996. tableau 7-3. p.174). 
'j. Cet axe met en évidence le rôle des villes portuaires dont certaines d'entre elles sont encore 
déterminantes dans l'économie québécoise et canadienne telles Montréal, Québec, Sept-îles. Port-Cartier. 
L'exportation domine encore l'économie portuaire puisque ce sont deux ports de la ((région-ressources) 
de la Côte-Nord qui présentent dans les années 1990 les plus forts tonnages de marchandises au Québec 
(Centre Saint-Laurent, 1 996). 
54 . L'axe laurentien sera par la suite renforcé suite a des initiatives de l'état fédéral dans le amtexte où le 
mid-west américain connaît une phase de croissance intensive liée a ifexploitation du charbon comme 



par la reconnaissance, après 1867, de cette fonction comme pouvoir essentieliement 

fédéral. Le gouvernement fédéral sera d'aiueurs très sensible au commerce maritime et 

fluvial dans la mesure où il se réserve dès 1867 le droit de légiférer avec la création 

successive de la Loi sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la protection des 

eaux navigables et de la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau 

territoriale entre le Bas et le Haut-Canada. puis après la confédération entre les 

pro vinces. 

l'instar d'autres rivières du sud du Québec. les projets de caoalisation pour promouvoir 

le commerce n'ont pas tité absents du paysage du bassin de la Yamaska. En effet. un 

premier projet rudimentaire est énoncé dès 1792 pour relier le fleuve jusqu'à Saint- 

Hyacinthe. Ensuite. divers relevés de terrain sont effectués ( 1822. 1832. 1856). Une 

seule 6cluse sera réalisée en 1882 à Saint-Michel-de-Yamaska en aval de Saint- 

Hyacinthe. mais sera fort peu utilwe (La Palice. 1930). un pauvre bilan à cette «ère des 

canaum pour reprendre le terme de Choquette (1930). Bien que le contexte était 

favorable aux projets de canalisation de tels projets au sein de la Yamaska se sont avérés 

inutiles compte tenu de l'augmentation du tirant d'eau des ~ W e s  et des autres réseaux 

de transports en développement (ferroviaire. puis routier) qui se sont substitués et ont 

favorisé un Lien plus direct avec Montréal. 11 n'était donc ni nécessaire. ni rentable de 

favoriser une telle fonction au sein du bassin de la Yamaska. 

A .  En iien avec cette volonté de niaitnser et de réguler le comrnerce maritime. un premier 

ministère des Travaux publics est cRé en 1867. Cr ministère est chargé de concevoir et 

dhtretenir les onaw de géAi les ports et les aides (phares) à la navigation Par la d e .  la 
. * 

fonction ci'admmistration des inhstructures (ministère de la Marine et des Pêcheries) sera 

source d'énergie et du fer comme matériau à partir de la seconde moitié du 19iéme siècle. Comme 
Mhsset te  et al. ( 1  985, p.9) le soulignent, les états américains riverains aux Grands-Lacs se révèlent 
riches en charbon et en fer. Ainsi, dès 1990, le trafic de vrac qui concerne les minerais et m h u x  
s'élèvera à 35 miIIions de tonnes (il sera de i'ordre de 200 millions de tonnes au début des années 1980). 



125 

séparée de cele de k conception attriiuée spécifiquement au ministère des Chemms de fer et 

des Canaux (qui deviendra le ministère des Transports) (Pearse et al.. 1985). Les écluses 

fèront aussi partie du mandat attribue à ce ministère des Transports. ce qui i'kitera à 

entreprendre notamment la canalisation systématique de la voie nianthe du Saint-Laurent. de 

MontréaI aux Grands Lacs au 2 V  siècle. Dans le contexte de l'après-guerre et des grands 

L ~ ~ U . Y  e n v i i &  h pr!em~?t f i é d  rdopte tm Loi nn !'&k 3 h c m s e ~ . 4 o n  des e s n ~  du 

Canada qui vise à aider hancièrement la réalisation de grands projets provinciaux de retenue 

des eaux Le plan de régularisation des eaux des Grands Lacs entériné par le Carÿida et les 

États-unis en 1958 est don déterminant quant a la volonté du gouvernement fédérai de 

s'introduire de manière plus marquée dans k gestion des eaux À ce moment. le 

gouvernement fëdérai désire réguler les cours d'eau non seulement pour la navigation 

commerciale. mais aussi à d'autres fins dont la production d'énergie entre les Grands Lacs et 

le Saint-Laurent. La perspective ensembliste qui a niarque les efforts de I'après-guerre marque 

aussi la hydraulique. 

À ce chapitre. les critiques concernant les difEcultés de mise en œuvre de la Loi sur la 

conservation des a u x  du Canada incitent le gouvernement fédéral à adopter en 1970. la & 

sur les ressources en eau ( 1970) qui recormait le principe de gestion par bassin (Pearse et al.. 

1 985) qui dans le cas québécois, est susceptible d'impliquer une nouvelle f o m  d'intrusion 

politique. 

Cette intrusion nous devons toutefois la mettre en perspective en s h t  la manière dont 

l'état québécois va se comporter Gice à la gestion de ièau courante avant le plan Yaniaska 

Dans un premier temps sot aprés la séparation constitutionnelle des pouvoirs en 1867. le 

Québec est d'emblée Limité à gérer les eaux non navigables, en I'occurrence ce qui sera appelé 

les eaux intérieures. Bien que la diffërence entre un cours d'eau navigable et flottable et les 

cours d'eau qui ne s'y prêtent pas porte a débats, le BasGuda perd une certaine autorité sur 

son territoire hydrique dans la mesure où ceaairs pouvoirs sont de facto exclus de son espace 

d'action iépitmie. ApRs l'adoption de la CoIstmition de 1867. ia gestion de I'eau au Québec 



est d'abord détermir& par le droit temen, et les iimites publiques de gestion de Peau sont 

tniutaaes des droits relatifk aux terres gérées par le ministère des Terres et Forêts dès 1867. 

À ce moment. il semble exister un certain flou puisque la province va demander au Conseil 

privé de Londres de clarifier l'espace hydnque sous sa juridiction La décisioii dü Conseil 

privé qui d o k  encore sur la Constitution canadieme, établit en 1 898 que le lit des rivières 

o !es k g e s  sa w m  toilt du mscn p ~ h k  et pr<?vhcih!, ce qui QUYR h prte î iln. cmtn?!e 

québécois spécifique aux cours d'eau (Beüavrince. 1998). 

Toutefois. la véritable transformation de la ges~ion de l'eau s'opére à partir du développement 

industriel qui nécessite une capitalisation accrue sur le plan des ressources et notamment de 

l'énergie. La force hydraulique. qui a déjà été mobilisée pour les premiers moulins à Eirine ou 

à scie au début de la colonisation des terres constitue encore une option intéressante compte 

tenu des autres ressources énergétiques qui ne sont don pas aisément accessibles ou fort 

coûteuses. 

C'est ainsi qu'au début du 20"" siècle. la fonction énergétique des cours d'eau commence à 

devenir un enjeu stratégique du développement du territoire. dans un contexte où les villes et 

les mdustnes se multiplient sur le territoire (surtout à partir de 1 870). Bien qu'on ne dispose 

pas de données sur la consommation &énergie à Sépoque. on note par contre que de 1871 à 

1901. la population urbaine passe de 19.9 p. 100 à 36.1 p. 100 au Québec et que Montréal 

surcksse Québec conmie centre industriel (Lmteau et al.. 1979). L'urbanisation et 

 industrialisation peuvent alors s'appuyer sur la démultiplication de la force de travail par le 

biais d'innovations techniques appliquées ii k maitrise de l'exploitation des ressources et de 

I'énergie. 

La maîtrise de la force hydraulique avant d'etre publique sera d'abord privée. En effet. 

cette maîtrise est d'abord assurée par les grandes entreprises privées pour qui il est facile 

d'obtenir des concessions relatives à l'utilisation de la puissance des rivières. Ces 

concessions vont ainsi se multiplier a la fàveur d'une privatisation morcelée du territoire 



hydnque et vont s'établir en divers lieux du territoire hors de l'axe laurentien. II n'est 

donc pas surprenant de noter sur le territoire du bassin de la Yamaska un développement 

parcellaire de la force hydraulique (OPDQ, 1972a). 

Toutefois, un tel morcellement n'implique pas une symétrie quant à l'ampleur des projets. 

Le hasrin de !a Y m ~ k î  n'a en effet jamais été !'objet de ,mmlr prcjets hydriques. les 

fàiiles débits et la faible hauteur de chute en Limitant le potentiel. Alors qu'ailleurs au 

Québec on assiste à une concentration de ia rente hydraulique (Bellavance. 1998). le bassin de 

la Yanÿiska connaît un faible développement hydroélectrique (centrale de 300 HP à Foster et 

de 1200 HP à Famham opérées par la Southent Canada Poiwr). La centrale de Foster est 

abandonnée en 1935. et celle de Farnham est nise hors senice en 1955 (The Shawinigan 

Engmeering Company Limiteci, 1967). 

Sur le pian institutionneL le contrôle provincial de la kgdation des eaux est d'abord très 

timide. Amorcée de manière spécifique avec la Cormnission des eaux courantes ( 19 10). k 

kgdation se limite a réaliser des inventaires des rivières pour en calculer k potentiel et pour 

évaluer la valeur des droits à concéder. Rappelons que sur le plan constitutionnel cette 

Commission fàit écho à la Commission canadienne de conservation né<: en 1909 et qui 

entre autres abjects la mise en valeur de l'énergie hydrique aux fins de développement 

industriel? Bien que la commission M M e  sera ahdonnée peu après la fh de la première 

Guerre mondiale'6. la Commission des eaux courantes du Québec sera maintenue a h  de 

". Dans le huitième rapport de cette commission, L.G. ûenis (1917) dans son texte sNos forces 
hydrauliques et le développement industriel» établit une relation entre la première Guerre mondiale et la 
rationalisation des ressources. Comme il le souligne lui-même: «La guerre a porté les canadiens a penser 
aux ressources naturelles de leur pays, elle nous a kit rentrer en nous-mêmes, peut-être plus que tout le 
reste, elle nous enseigne a moins gaspiller nos ressources, et a porter une plus grande attention ii leur 
développement immédiat.»(p. 191). Par ailleurs, ce texte souligne la niassité d'une gestion canadienne 
des eaux c o m t e s  dans le but de rattraper notamment la États-unis, et de faciliter I'implantation des 
nouvelles industries chimiques et métallurgiques. 
j6. La Commission canadienne de conservation, cr* dans le but d'aider a la rationalisation de 
['exploitation des ressources tenouvelables (agriculture, fwêts, eau) A I'instar du mouvement de 
conservation américain (Girard, 19941, s'introduit dans le champs de compétence des provinces. Alors 
que la commission fédérale avait une mission justifiable dans le contexte dune économie de guerre 
(même si eile a été créée avant la guerre) (Girard., 1994), on peut supposer qu'h la fin de la guerre 
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pourniivre son effort d'évaluation du potentiel hydraulique des rivières dans le but d'assister 

sa politique de concessions à long terme de la &trise des rivières (baux emphytéotiques de 

25 à 99 ans). 

L'effet de cet effort de regulation se d u i t  assez rapidement par la domination de quelques 

entrepris privées sur !e pmductbn d'ériergii 21i Q&k. .&si, cn \.oit se d&e!cppe: des 

monopoles régionaux alors que quelqws entreprises vont jouer un rôle déterminant dans le 

développement du territoire-". Dans cette perspective. Bellavance (1998; 1995) souligne le 

poids d'entreprises comme la Shawinigan Water and Power en Mauricie et la Montreal Light. 

Heat and Powr dans k région de Montréal. entreprises dont les ouvrages sont pour un temps 

les plus importants du monde. puis dans une moindre mesure de la Quebec Rai1wuy.s Light 

Heat and Powr. dans la région de Québec. et la Southern Canada Powr. dans h région de 

l'Estrie. 

Celles-ci réussissent d'abord à augmenter leur contrôle sur le marché de lënetgie 

hydroélectrique. Les jpmk réseaux qui possèdent à peine 10 p. 100 du marché du service 

électrique fourni aux localités en 19 15. vont en 1930 en accaparer environ 85 p. 100 

(Beüavance. 1995). Ensuite. elles vont même jusqu'à définir I'aménagement du territoire avec 

(contexte d'urgence nationale) et dans le contexte du retour au partage traditionnel des pouvoirs de 
gestion des ressources naturelles (Gossage, 1985). la CCC se devait d'être abandonnée assez rapidement 
après la fin de la guerre. d'autant plus que Wiltnd Laurier, qui appuyait le travail de cette commission. 
décidait en 1919. Également, le contexte de croissance de Itapr&gume n'inclinait plus a la 
rationaiisation des ressources connue en temps de guerre. Comme le souligne White ( 19 19) relativement 
aux forces hydrauliques, la réduction volontaire de la consommation d'énergie des principaux centres 
urbains au profit des industries de production de munitions en temps de guerre n'aura été que temporaire 
dans la mesure oh plusieurs projets industriels sont en attente d'une production accrue d'énergie. Enfin, 
la création d'un Bureau des forces hydrauliques du Dominion en 19 18 rend moins utile la présence d'une 
telle commission quant au développement des focces hydrauliques, organisme qui se préoccupe alors des 
enjeux transfiontaliers avec les États-unis (projet de Niagara particulièrement). Pour avoir une idée plus 
complète de l'état d'esprit a l'époque, un peut se r é f h  au «pro&-verbal de la dixiéme assemblées 
annuelle de la Commission de la conservation», tenue à Ottawa, les 17, 18 et 19 février 19 19, pp. I-9 
dots que i'on anticipe l'arrêt des activités de la commission. 
57 . On doit ajouter ici que i'assistance aux entreprises privées ne se limite pas aux droits de concessions. 
En effet, l'état m t r î î e  également a leur développement par le biais des divers réseaux de transports qui 
Mlitent I'exportation de marchandises vers le marché des villes américaines (Courville et al., 1995). 
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la &ion des premières villes industrielles (Fortier, 1 996)58. Enfin eiles vont Favoriser avant 

tout les centres de production industrielle alors que l'on note une faible pénétration de 

l'électricité en milieu ruai au cours de la première moitié du 20ième siècle (Lmteau et al.. 

1986). 

Cc n'est cpu'ap& la l a i  des xsks 1930 awc !CS c t f o ~ û  viis;tit à ï d i i i  !c îkiragc" ks 

d e s  par une politique de la colonisation des terres (plan fdM Gordon de 1932 et p h  

provincial Vautrin de 1 93 5) que l'électrification émerge comme un enjeu territorial (Lmteau et 

al.. 1986). Toutefois. le développement d'une politique unifiée de I'énergie demeure absent 

pendant plusieurs dkennies. La régulaiion de la fonction hydroélectrique est dqomte dans k 

mesure où l'Office de i'electritïcation nirale vise le milieu ruraL h société Hydro-Québec 

cherche à unifier les réseaux urbains la Régie de i'électricité et du gaz surveille les tarifs que 

l'on dit souvent abus* et le processus d'autorisation relatif à i'ailocation des rivières au. fins 

d'exploitation revient au nouveau ministère des Ressources hydrauliques (MRH) qui. en 

t-écupérant en 1945 le service hydraulique du ministère des Terres et Forèts devient 

responsable du suivi de la Loi sur le régime des eaux courantes et les dmts  d'utilisation du 

patrimoine hydrique par le biais d'ouvrages de contrôle (MRN. 1963). 

Entre la h de la guerre et le début des années 1960. le MRH Rnforce d'abord son expertise 

par un long travail de collecte &infiormations de base, procède de temps à autre à des travaux 

coniplérnentaires aux oumges e>àstants de même qu'à la perception de droits hydrauliques. 

Toutefois. il est peu présent lorsque se mettent en place de grands projets comme 

i'agrandissernent de la centrale de Beauhamois. I'iniplantation des centrales de la Côte-Nord 

(des Outardes a Manic) et de Carillon sur la rivière des Outaouais dominées par k présence 

deHydro-Québec (Gagnon et Ross 1991). Également. I'imphntation de la Voie niantime du 

Saint-Laurent entre 1954 et 1959 mobilise divers acteurs tels la Commission mixte 

'! ce sujet. on pourra se r é f k  particuiiàement aux textes de Fortier, Brouillette, Fortier et 
Trépannier, Trépannier, Iguarta et Morisset et Noppen dans «Villes industrielles et planifiées>), CCA et 
Boréal publie en 1996, Ces textes, qui insistent les divers liens qui existent entre les grandes entreprises 
industrielles et le développement urbain, révèlent plusieurs fâcetîes peu connues de I'arnénagernent des 
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intemationaie, le A m y  Corps of Engineers du côté américa9.l ÏHydro-Ontario, Hydro- 

Quebec. les provinces de l'Ontario et du Québec (Lasserre. 1980). le MRH étant dors peu 

visiile. E h .  Hydro-Québec do& dans la mesure oh c'est l'mtéption des filières de 

l'hydroélectricité au début des années 1 960 marquée par la nationalisation sous Hydro-Québec 

(projet soumis en 1962 au COEQ. puis soumis à la Chambre des communes en 1963 après les 

C!-c!ions g h i n k s  de !002). qui b-?Iexe h stmcrin di! ~ h i s  des Res,vw~es 

hydrauliques qui devient ( 1962- 1963) le ministère des Richesses naturelies (MRN). 

11 faut aussi souligner que du côté ontarien qui sert souvent de kférence. le gouvernement 

ontarien s'engage dès 1946 dans la création des premières Conservation Authorities dont la 

portée est quasi-régionale (De Loë. 199 1 ) et vise notamment à assurer les services en matière 

d'alimentation en eau et d'assainissement. puis au contrôle des eaw et des inondations 

(Shrubsole. 1 WOa; 1990b: De Loë. 1991 ). Cette forme de gestion intégrée à laquelle participe 

l'équivalent du MRN en Ontario. intéresse le MRN québécois d m  la mesure où il est 

possible de définir un cadre de gestion en dehors des grands bassins ou domine Hydro- 

Québec. 

Dans cette perspective. on pense alors revoir les fonctions techniques de rétention de l'eau. de 

régularisation des débits d'expropriation liée à l'aménagement des cours d'eau et de gestion de 

redevances applicable à l'exploitation du doniaine hydrique dans le contexte de plans de mise 

en valeur des eaux aspect encore peu développé au Québec (entretien 1996). Également, la 

fonction traditionnelle de surveilbnce liée à i'attriiution de baux et permis divers concernant 

l'empiétement du lit et des rives sous juridiction provinciale peut e k  aussi être revue à ia 

lumiére de la gestion par bassin et des travaux à effectuer (S.RQ. 1964. c.83. art.1. 

paragraphe b). C'est amsi que l'une des mociifications stratégiques de la Loi sur le ré& des 

eaux pour le MRN vise la conception et la réalisation de plans de gestion à l'échelle de bassin - 
versant. à savoir des : 

vil les au Québec. 



« p h  pour ia mise en valeur, i'exploitation et La transfomation dans la province des 

richesses nanireks qui s trouvent ... et voir à l'exécution de tels p b .  (S-RQ. 1964. 

c.83. a d .  paragraphe 0. 

Ce mandat constitue alors une opportunité pour le MRN qui doit par ailieurs répondre à 

Hydro-Q~ék  put q~ 2 dcir : 

((accélérer l'expansion.. et lui assurer i'exploitation de toutes forces hydrauliques non 

concédées partout où il est économiquement possible de les aménager.)) (S.RQ. 

1964. c.83. art. 1. paragraphe c). 

Toutefois. dans le bassin de la Yarriaska il est reconnu que ((l'énergie hydroélectrique n'a 

aucun d e  a jouer dans le plan d'aménagement des ressources en eaux du bassin supérieur de 

la Yamash) (The Shawinigan Engineering Co. Ltd.. 1967. p.5-5) alors que la dénivellation et 

les débits ne peuvent concurrencer les centraies opérées par Hydro-Québec. Ce qui rend ce 

bassin particulièrement intéressant pour le MRN. La Yarnaska n'étant ni soumise à h logique 

de la production énergétique. ni à celle de la navigation commerçiaie comme nous l'avons 

déjà souligné. deux répuiations centdes de la gestion de Ikau au Québec à l'époque. 

constitue un nouvel espace d'action que le MRN peut occuper par le biais des p h  de mise 

en valeur des cours d'eau. 

Dans cette perspective. i'étude de The Shawinigan EngBKersig Co. Ltd. ( 1967). réalisée pour 

le MRN. I'année avant la création de la «Mission Yarriasb) qui se chargera de Raliser le p h  

Yamaska, souligne que : 

«Une utilisation plus harmonieuse des ressources en eau du bassin nécessite la 

regulansation des débits et leur r e d i s h i i n  sur i'eensemble du banHi. en rapport avec 

la densité de population. (Et que) Dans ce bu& il convient d'amébrer l'usage des 

réservoirs naturels et artificiels existants de consbvire de nouveaux résewoirs et des 

dérivations du bassin de la Yaniaska Centrale dans les bassins des deux autres 

branches.»@.Z-5). 



Un plan d'action est donc tout désigné pour le MRN au moment où l'équipe de la Mission 

Yaniaska sera constituée (en 1 968)j9. 

Alors que les travaux en eux-mêmes ne constituent pas une innovation le MRN ayant déjà 

l'expérience de nombreux ouvrages de contrôle, de protection des berges ou de RdRssement 

bassm de ces ouvrages qui est nouvelle. Dans l'esprit du MRN. le développement du territoire 

passe avant tout par un pian d'aménagement hydrique devant être opéré en fonction des 

conditions hydrologiques à la base du développement. Ainsi même si certaines fonctions sont 

absentes du bassm comme la navigation commerciale et la production d'énergie 

hydroélectrique. sa situation sur le pian des autres usages (urbains. industriels agricoles 

récréatifs) nécessite néanmoins une approche rationnelle et fonctionnelle durable à l'atteinte 

sirnuftanée de plusieurs objectifs. 

Sur le plan du réfknt de la dgulation teiie que supportée par le MRN. la gestion de l'eau 

doit. pour être optimale. s18iscrire dans son unité «natureHe» à savoir le k m  versant. une 

perspective que le MRN défendra dans le c;adre du p h  Yamaska alors que le Directeur 

générai des eaux du MRN sera i'initiateur de k Mission technique en 1968. À ce moment le 
. . MRN. par ses divers services adrmmtmtifi k à cette direction générale. se préoccupe non 

seulement de l'eau des rivières niais aussi de l'ensemble du cycle hydrologique (MRN. 1972). 

Il cherchera ainsi à capitaliser sur cette expertise cians le but d'assurer la maîtrise du plan 

d'aménagement du bassin de h Yamaska et de définir ainsi un mode de régulation de l'eau 

centré sur l'espace rivière et les conditions hydrauliques qui en déteminent la configuration 

une logique qui le guidera Ion de h mise en œuvre du pian (voir chapitre 7). 

59. Pour le MRN. une des consCguences de l'opportunité de revoir la gestion de I'eau dans la paspective 
d'une gestion par bassin consiste a se questionner sur sa capacité légitime a intervenir à cette échelle. La 
nouveIle Direction générale des eaux qui s'occupe spécifiquement de gestion de l'eau au sein du MRN, 
s'intéresse d'ailleurs à la clarification juridique du «domaine hydrique», dans la mesure où 
l'implantation de nouveaux ouvrages massi6 sur le territoire est susceptible de se confionter aux autres 
droits du sol. À noter également que cette préoccupation présente dès le début des années 1960 au sein 
du MRN sera un des 6léments centraux questio~és par la Commission d'études des problémes 
juridiques de I'eau (CEPJE) constituée à la fin des années 1960 au Québec. 
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5.2 RÉGULATION DES TERRES PUBLIQUES DANS LA PERSPECTIVE 

FORESTLÈRE ET EMERGENCE DU MIMS*RE DES TERRES ET FORÊTS 

(MTF) 

Le rôle de I'exploitation forestière dans h gestion de I'eau nèst pas négligeable au moment 

OG ~'3iiKKiX k Y;LT~;~s!~& bSim qii'd Ti ~ ~ î & h Z l ~ +  ü;i t3'l$X c=E~. !! Elut 2hnXZOkS 

mettre en perspective l'évolution du rapport entre l'exploitation des fooiptts et l'utilisation de 

l'eau. mppon qui donne lieu à une niguhtion spécifique de gestion du territoire. 

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la section précédente. l'utilisation de I'eau comme 

force hydraulique est d'abord soumise à ia fonction de production des forêts. Dans ce cadre. la 

gestion de I'eau se définit donc avant tout par le biais de la gestion des terres. En f ~ t .  il but  

qu'il y ait une transîbrmation du dm t d'utilisation des terres pour que le droit d'utilisation de 

l'eau soit lui aussi modifié. C'est ainsi que l'exploitation des forêts s'articule autour d'un 

premier mouvement de privatisation institutionrmlisé des terres (terres de ia Couronne et 

t e m  privh). puis de transfert de ce droit au profit des commerçants coloniaux d'abord. puis 

des industriels. A partir de ce moment. le droit d'utilisation de l'eau sera @ornié par les 

pratiques d'exploitation des forêts qui nécessitent sot le flottage massif de billes de bois soit 

la production locale d'énergie au profit des premières papetiéres. 

Un peu d'histoire pour mieux situer la progression de la régulation forestière. Avant l'arrivée 

des Britanniques. I'exploitation des foRts demeure très partielle et avant tout sujette aux 

efforts de colonisation Le bois est utilisé essentiellement à des fins domestiques ou militaires 

hes peu à des fins commerciales. 11 fàut attendre d'une part h constitution d'une bourgeoisie 

muchande canadienneanglaise et la crise hncct-anpiaise rriarquée par les guerres 

napoléoniennes (début du qui Favorisent l'exploitation des forêts au profit de l'armada 

britanriique. A ce moment, la logique de Pexploaation consiste à fournir le plus grand nombre 

possible de chêne pour les mats des navires. La m x h k a h n  de l'exploitation des torêts est 

alors essentiellement axée vers l'exportation dans un contexte d'économie coloniale pro- 



anglaise. Une des conséquences du besoin d'exploiter rapidement les ressources forestières du 

territoire c'est le fàit d'accorder. vers 1 826. des droits de coupes sur les terres de la Couronne 

par le biais d'enchères publiques, un drol étendu par la suite en 1847 avec la première loi 

visant l'établissement de concessions forestières et kt pratique d'affermage (Chevalier. 1993). 

une pratique de location des terres avec paiements de droits selon un mode d'utilisation avec 

m..o , l ~ ! è . ~ ~ l t s  ~ 1 : d m t 3 a ~  interSb rrycbOs. 

À ce moment. la question du dm it d'exploitation des terres fàit aussi l'objet de vifS débats 

d o n  que s'opposent deux conceptions distinctes de la tenure des terres autres que celles de la 

Courom britannique. En effet. le régime politique colonial anglais reconnaît à l'instar de 

I'Angieterre. un mode de tenure des terres appuyé sur h notion de droit de propriété privé au 

détriment du régime seigneurial qui prévaut au Bas-Canada (Kolish 1994) et qui se maintient 

formelement jusqu'à la constitution du premier régime municipal en 1 8546U. Ce nouveau droit 

de propriété permet la concession de terres sans redevances à un seigneur: l'exploitation du sol 

est Ynsi libérahie (Gendreau. 1985) et ouvre la porte au marchandage des foréts. Malgré La 

distinction qui existe formellement entre les terres de h couronnes et les terres privées. 

l'utilisation des unes et des autres est articulée de d r e  à en hiliter le commerce. 

Alors que les commrçants pouvaient déjà s'approprier l'utilisation des forêts a des fins 

d'exportation du bois brut (ou à peine transformé), la industriels vont plus loin en utilisant ce 

droit & de transfomm le bois sous k forme de pâte ou de papier dans un contexte où une 

nouvelle demande émerge notamment du droit à l'mfomiation qui se couple au 

développement de nouvelles techniques d'impression et la dombance du papier journal 

comme nrppon privilégié a l'information Profitant de cette srniaiion les papetières vont 

désorniais s'imposer sur le territoire. Alon qu'on compte au Québec une papetière à W&r 

(en Estrie) dès 1869 (Chevaiier, 1993). c'est surtout au murs de la pénode de 1897 à 1908 

m. Comme Kolish (1994) le souligne également, cela n'ira pas sans opposition et conflits entre l'dite 
commerciale anglophone et parlementaire et l'élite seigneuriale Gancophone, d'où l'abandon tardif du 
régime seigneurial. Et bien que le régime municipal abolit le régime seigneurial en 1854, a Saint- 
Hyacinthe, les derniers rachats de droits rentiers résiduels se ferrnt seulement en 1971 (Société d'histoire 



que la puissance des papetières s'a5me d o n  que l'état procède à des locations de vastes 

territoires sur des périodes pouvant aller jusgu'a 99 ans sous réserve de l'imposition de droits 

de coupe. généralement peu contraignants pour les exploitants (Gow. 1986)~'. 

Bien que l'industrie se développe au cours des trois premières décedes du 20'" siècle. la 

vc!cr?té de !'état queMok de ratbndkw !a gestbr? des firêtr -e hi?e  à des aju-sementi 

concernant la révision de la tarification des droits de coupe. l'implantation de pépinières 

gouvernementales et rmtroduction de mesures de contrôle des incendies qui viennent &uriser 

l'exploitation des forêts. Ces mesures profitent don  surtout aux hnes  canadiennes angiaises 

et américaines qui dominent l'exploitation des forêts au Québec et au Canada (MacKay. 

1987). Cette forme de régulation dominée par les grandes entreprises privées s'imposera 

jusqu'à la crise de 1929 et m è m  jusqu'aux années 19600' puisque jusqu'au milieu des années 

1960. le ministère des Terres et Forêts se concentre toujours sur les éléments techniques en 

support à l'exploitation privée des terres (étude sur les peuplements. fertilité des sols et. 

reboisement protection contre les insectes et les feuu). Fait à noter. ki présence fédérale sera 

aussi l imnd3. si on excepte la période de la seconde Guerre mondiale dors que l'industrie du 

bois est perçue c o r n  une industrie de guerre (Rémillard 1985). 

régionale de Saint-Hyacinthe. 1 998). 
". Les entreprises fournissent elles-mêmes les mesira qui m e n t  a definir la droits perçus alors que 
~ ' ~ t a t  ne dispose que de 14 agents forestiers qui chacun gére de deux à huit gardes forestiers (Gow. 
1986). 
". Une première Loi sur la forêts remettant en cause le principe de la concession n'est adoptée qu'ai 
1972. et sa mise en application. accompagnée d'une gestion impliquant une participation plus actives des 
entreprises au reboisement et A I'aménagement fotestier, ne survient que vers 1987 (Chevalier. 1993). La 
domination des papetières est responsable de ce retard, qui est également notable au niveau des controtes 
de la pollution. En effet, ce secteur sera pendant longtemps reconnu comme I'un des plus polluants et les 
pius rébarbatifs a des contrôles des rejets. et le plus efficace également dans sa non-conformité aux 
normes en vigueur (Macdonald 199 1 ). 
03. Peu après (1949). ce gouvernement adopte sa première Loi sur les for&. Et bien qu-un premier 
ministère est créé en 1960. l'intrusion fédérale relativement au droit d'exploitation et de gestion se limite 
aux terres et propriétés fédérales, de même qu'au développement de stations expérimentdes de recherche 
(Chevalier, 1993), ou dans les années 1990, d'un projet de forêt intégrée («forêt mod&le>>) dans l'est du 
Quéùec. Dans l'ensemble, cette intrusion demeure marginale dans la mesure oir en 1995, les terres 
publiques fédérales totalisent à peine 0,4 p. 100 du territoire terrestre du Québec (MRN, 1996, portrait 
statistique). 



Du côté des terres privées, c'est une période où i'état encourage la colonisation des terres et 

le déboisement. à l'exception d'une superficie équivaht à 1 5 % de la superficie de la terre 

afin que le colon puisse être automme en bois. En 1923, l'état accorde même un prime au 

défichement. Peu après, il accorde également une prime au reboisement recomiaissant une 

surexploitation en ce& endroits. Les plans Gordon (fëdérall) et V a u d  (provincial) 

systhistront !e meurs ii h colorhition c o r n  msme coqxf~sltoire h h r S c  du ~m.d 

accompagnant le krach de 1929 (Gendreau. 1985). Nous verrons plus en détails les efforts 

institutionnels qui s'inscrivent dans cette logique de h colonisation qui s'oppose à celle de ia 

coupe forestière systématique. 

En fait. à partir des années 1930. déjà il se dégage une tendance à séparer les terres pubiiques 

où la fonction forestiére do- des terres privées qui se colonisent et où se développe 

l ' * c h .  Cette séparation, à Laquelie répond des formes institutionnelles différenciées sera 

un des éléments problématiques que nous verrons plus en détails au chapitre 9 lorsque le 

ministère des Terres et Forêts (M'Tl?) se cohntera au ministère de l'Agriculture et de la 

Colonisation (MAC), 

Le MTF qui a déjà participé a l'effort de ratiooalisation du développement dans l'est du 

Québec. commence à recoraiaitR le besoin d'augmenter le capital forestier. d'une part dans 

un contexte de croissance économique soutenue et de permettre. d'autre part. d'autres 

utilisations des terres pubiiques non valorisées. Il commence à reconnaître le principe 

d'utilisation multiple de la forêt vers 1965 (MTF. 1965). ouvrant la porte vers d'autres usages 

des forêts non commerciales. Ainsi, au moment où il s'engage au sein de la Mission Yamaska 

le MIF reconnaît que: 

«dans une perspective à moyen terme. la phtpart des d e d e s  de terres publiques 

serviront surtout aux besoins récréatif% de k popdaibn» @. 15. MTF, 1968)~. 

- - 

44 . Cette ptéoccupation envers la villégiature se traduira en 1970 par i'adoption d'un rêglement spécifique 
concernant la vente de terres publiques à des fins de villégiaîure (Lord et al., 1977). 



Le MTF envisage notamment la possibilité de metee en valeur. c'est-àdire concéder et 

récupérer des droits ou les vendre. b terres publiques non exploitables pour h foresterie et 

pour lesquelles il demeure néanmoins responsable. 11 faut toutefois préciser qu'au départ de la 

Mission Yamaska, le MTF n'est pas présent. D'une part. l'idée première du MRN concerne 

une partie du bassm où la foresterie est pratiquement absente. htis c'est I'agricumire qui 

C G ~ ~ Ù C  l'sîc~pation il~rninarit~  di^ ICECS. d iC XZEX à !'i~ktcIIC UC tout !C ei LC 3ITF 

rejoint l''équipe de la Yaniaska en 1969 lorsque I'OPDQ prend les commandes et désire par ce 

biais assurer une gestion mtégRe des terres en même temps que de l'eau. 

Cette participation du MTF ne sera pas remise en cause. puisqu'en 1 970 iI a le pouvoir formel 

d'khanger des terres à une personne dont le tenain dot être submergé lors de la mise en 

place d'un barrage institué par l'état ou l'un de ses mandataires (Lord et al.. 1977). Le MTF 

peut alors avoir un rôle complémentaire et utile à h mise en place d'ouvrages hydrauliques par 

le K N .  

Du point de vue du MTF par contre. l'mtérêt est ailleun. En effet. son implication n'est pas 

absente d'une volonté de reboiser le territoire. Le MTF qui produit annueiiernent plus de 10 

millions de phnts pour les terres publiques du Québec (W. 1969)". espère augmenter le 

capital torestier sur le tehoire à la suite des déboisements massifs des dernières décennies. 

Alon que le plan Yarilaska indique la nécesdé de reboiser les terres non productives qui 

totalisent 15 p. 100 du bassin dans le but de contrôler le rukeiiernent du bassm (OPDQ. 

1972a), le MTF estm>e pour sa part qu'il lui est possible d'améliorer la production forestiére de 

ces terres agricoles abandonnées pour l'industrie puisqu'une bonne part du bois nécessaire 

aux vingtdeux scieries du bassm et aux usines de transformations (bois ouvré notamment) 

provient d'autres régions du Québec. ou même des États-unis. Le MTF évalue alors cette 

poss i i é  nialgré la présence d'usages concurrents du sol que sont le développement de la 

". On peut questionner l'efficacité de tels programmes alors que l'on note encore aujourd'hui de vastes 
espaces dévastés par la mupe à blanc, une pratique généraIisée au Q u e k  et ailleurs au Canada pendant 
plusieurs décennies (Dufour, 199 1). 



villégiaiure, I'agrîcufture et I'impiantation de banages dans le bassin de la Yamaska (MTF. 

1973). 

Pour le MTF. h gestion de l'eau demeure encore secondaire à I'objectif de production des 

forêts. S'il convient de l'intérêt d'intégrer d'autres fonctions dont le développement récréatif 

des tnrcs cu !e cont-ôfe de l'hsior? ;rz4a 'hiter !e m k . x L h r i , t  du & s i n  sa préecclipkn 

première demeure la restauration du capital forestier. Agissant selon cette logique. son 

iniplication ciam le plan Yamaska reste conditionnée par la remise en itat de la forêt en 

conformité aux paramétres du prélèvement ligneux comme nous le verrons plus en détails au 

chapitre 9. 

5.3 RÉGULAT~ON DE L'AGRICULTURE ET ÉMERGENCE DU MINIsTÈRE DE 

L'AGRICULTüRE ET DE LA COLONISATION (MAC) 

La présence agricole est une donne essentielie à la compréhension de la dynamique territoriale 

du bassin de la Yamaska et à la conipréhension des enjeux de h gestion intégrée de l'eau et du 

territoire. Dans cette perspective. nous voulons rappeler le rôle des formes institutionnelles et 

lëvohition des modalités de régulation de l'espace agricole qui motivent I'implication du 

ministère de l'Agriculture et de k Colonisation 

La particularité de la réguiation agricole réside dans un mouvement général d'occupation des 

terres structuré par plusieurs phases successives liées au régime politique et au mode 

d'utilisation des terres. Comme nous l'avons souligné dans la section précédente. il y a une 

séparation entre I'espace forestier destiné au commerce et à l'industrie et l'espace agricole lié 

d'abord à I'apace seigneurial, puis à La propriété privée des colons iriscriie dans les cantoos, 

puis le régrnie mimicipal Il y a aussi et surtout un mouvement d'ouverture marqué par la 

colonisation du sol et le défirichement de la terre ii laquelle succède l'exploitation agricole, puis 

un autre m m  de fermetlire cette fois qui fàvorise la traasfomtion de I'agricutture 



domestique vers l'agriculture mdustrieile et la réduction subséquente des terres reconnues 

comme productives. 

Encore un peu d'histoire pour préciser ces mouvements. D'abord la colonisation des terres 

amorcke sous le régime franFais puis anglais îàvorise le développement de l'agriculture. non 

s e d e m r ~  !e brg du S & - l a m ~ , t  mis sursi Q ses dBumts CQEW !a ~ a r r i ~ ~ k a .  Cette 

sédentarité européenne se présente alors sous deux formes distinctes parce que couplées à des 

régimes politiques différents. Il y a en séquence l'agriculture des terres modelée par le régime 

féodal fhçais avec l'institution des premières seigneuries (Chatilloa 1976) en superposition 

d'un sol dominé par des résidents souvent n o d e s .  Ce régime soumet l'agriculture à une 

logique d'exploitation mtensive d'abord au profit du seigneur puis. lorsque le surplus est 

suffisant. aux cerfs. La iiié de commerce est jxrmise en autant que le Roi de France a 

concédé les terres et leur utilisation au seigneur qui peut par ailleurs être un efficace 

marchand. 

Puis avec le régime anglais qui s'mipose. le régime seigneurial est contesté par le biais de 

l'tnstitutiomialisation de ia propriété privée (Kolish. 1994). L'mtroduction d'une logique de 

propriété privée des terres par l'agricuheur amorce ainsi une lente transformation de I'espace 

rumi. iraFsformation notable dans les cantons de l'est qui inchient une partie du bassin de la 

Yatliaska et en Outaouais en direction du Haut-Canada. Cette transformation passe alors par 

l'établissement de cantons et de ch& de cantons dont la responsabilité vise à assurer le bon 

fonctionnement des propriétaires du cantons en entretenant notamment les chemins communs 

(Société d'histoire de h Haute-Yarriaska 1999). Pour mieux réguler ks territoires mixtes, ce 

qui est le cas du bassin de k Yamaska on créera un premier régime municipal en 1854 sous h 

recommandation notamment de Lord Durham Ce Rgime défmit non seulement les limites 

d'une nouvelle connguration de formes iFstiMionnelles que sont la municipalité, k 

mimicwé régionale de comté et Li paroisse, niais record en plus h prédominance du 

droit privé du sol à i'intérieur d'un espace localisé de gouveniance. 



Dans ce contexte de nouveau régime, l'intérêt des gouvernements avant et un peu après la 

Confédération se porte surtout vers les rôles et pouvoirs de ce nouveau régime et aux 

territoires qui s'mscrivent désorniais dans un mouvement d'industrialisation Au Québec. h 

colonisation des terres. qui n'est pas toialement absente des préoccupations des nouveaux 

états fédéral et provincial. se limÎte à quelques mesure d'incitation et aux territoires à 

pioxixdé de !a nigion mc-. Des terres sont c o n c ~ ~  dms h mmre cù I 'occqmt 

s'engage à y demeurer. Dans ce contexte. la concession des terres correspond à une 

acquisition finale contrairement aux concessions forestières où il est question de location du 

sol (bien que sur une longue période) (Linteau et al.. 1 979). Pour le gouvernement fédéral et 

avant h première Guerre mondiale. i'agriculture est liée au ministère des forêts et ne 

représente pas de véritable enjeu (Gossage. 1985). 

En M. la mobilisation est ailleurs. Cette mobilisation est d'abord cek des agricuheurs qui 

sous l'effet d'une crise des denrées agricoles (Morisset. 1987) à laquelle on pourrait ajouter h 

menace de I'expansion @O-saxonne. particulièrement niarquée au début du 19" siècle en 

Estrie (Société d'histoire de la Haute-Ymka. 1999) où se trouve localisé une partie du 

bassin Yamaska désirent se regrouper en sociétés agricoles. Si I'Union des producteurs 

agricoles ( 1 999a) éîat d'une première société aussi tôt que 1 789. la première association 

au sein du basmi de la Yamaska est formée vers 1845 (Société d'histoire régionale de Saint- 

Hyacinthe. 1998) à un moment où de telles associations vont se multiplier sur le tenitoire. 

Une telle société vise alors à favoriser l'échange relatif aux techniques de production et à la 

qualité des produits. Ayant peu d'informations sur cette période, kt Société dliistoire régionale 

de Saint-Hyacmthe (1998) souligne que vers 1870 soit au moment d'une autre crise agricole, 

se forment les premiers ((cercles agricoles> dont ceux de la région de Saint-Hyacinthe. qui 

seront en Gia à ravant-garde de k syndicalisation agricok comme on la connaît au Québec. 

c'est-à-dire appuyée sur i'association libre de petits producteurs privés. Ces cercles. définis 

sur la base de l'unité territoriale de h paroise. sont plus limités comparativement aux sociétés 

agricoles &abLies sur la base des comtés ou d'autres unités terhoriales p h  grandes (Union 

des producteun agricoles du @&bec, 199%). 



Ce mouvement des agriculteurs tend à se consolider. d'abord avec une première union 

agricole nationale formée en 1875. peu après l'acte de la Confédération Après la première 

Guerre mondiale (1 918 à 1924)' on assiste à h formation de l'Union catholique des 

cultivateurs (UCC) de la province de Québec à la suite de difficultés particulières 

d'approvisionnement qui affectent les f e m  (Morisset. 198'7). mais aussi semble-t-ii., à la 

d 9 * m  sppsitiûn à h s o i l s c ~ t ~ n  des agniuleurs ai de ccttc gumc (UNon dcs 

producteurs agricoles du Québec. 1999a). Cette mobilisation sera d&onfiionnalisée en 

1 972 avec la création de l'Union des producteurs @CO les (UPA) dont l'influence est encore 

notable puisque le m8iistre de l'agriculture Rérny Trudel n'hésite pas à dire que : 

«Au Québec. quand on devient ministre de l'Agriculture.. . .. on constate 

immédiatement que l ' @ c h  marche à deux.)). (Union des producteurs agricoles 

du Québec. 1999b p.5). 

Le rôle de l'état s'avère dans ce cadre sérieusement marqué par ce mouvement que l'on 

dit de syndicalisation. mais qui en fait. en regroupant un gnnd nombre de petits 

producteurs privés. ressemble sans doute phis aux chambres de cornmerce qu'aux syndicats 

En même temps que s'amorce k mobilisation des agriculteurs. du côté de l'état québécois. le 

ministère de l'agricuiture est lini des plus anciens formés dès l'Acte constitutionnel de 1 867 

avec le ministère des Terres et Forêts. cebi des Travaux publics du Revenu. du Secrétariat à 

iiustrie et au Commerce. de h Justice. des Finances (TRsor) et du Conseil Exécuta(Gow. 

1986. tableau 4). Toutefois le premier ministère de I'Agricuhure se M e  à accorder un peu 

d'assistance économique dans le de- quart du 19- siècle relativement à Texpansion des 

chemins ruraux et des chemins de k. Une aide qu'a délaisse au début du 20'- selon Lmteau 

et al. (1979). dors que les objectifs de l'état provincial quant à rexpansion de ces réseaux 

semblent avoir été atteints. L'aide est aussi ailleurs. Outre le réseau routier. c'est le chemin de 

fèr et le téiégraphe qui intéressent davantage i'etat au point que dès 1883 le mailiage est très 

serré entre ces trois réseaux tel que Courville et al. (1 995) i'illusae. Le commerce systématisé 



et i'wlustrialisation naissante présentent en effet les voies d'avenir que désire promouvoir 

l'état provincial. 

Au niveau fédéral, l'agriculture ne commence à représenter sérieusement un enjeu dans la 

menire où l'on veut étendre l'espace canadien vers l'ouest au 20'"" siècle. À ce moment. 

!';m@ticr? des terrec c c ~ ~ i x  LI m s u e  centde B ia piitiqw expmshmhe du ~ h h è r e  

de htérieur (Depuriment of Interior) qui favorise la colonisation vers l'ouestb6. Cette 

expansion répond alors notarnment à la colonisation américaine qui etetend son influence au sud 

de la tiontière et qui est susceptible de menacer l'intégrité du territoire. Par la suite et jusqu'en 

1936. la fonction d'irrigation est assimilée au ministère des Affaires du Nord et des 

Ressources nationales qui pénètre le territoire plus vers le nord. Par la suite. c'est le nouveau 

ministère des Mines et des Ressources qui absorbe, entre autres choses. cette fonction 

(Gossage. 1985). 

Par delà les efforts de colonisation des terres, on se rend bien compte des tiens entre une 

agricuiture Hidustrielie et les autres secteurs industriels en recherche de débouchés. Par 

exemple. des organismes comme la Cornmision de conservation du Canada ( 19 10 a 1 920) 

soulignent k nécessité d'opérer une rationaikation de l ' * c m  en Eworisant 1' mtroduction 

de nouveaux mtrants mécaniques et chimiques (voir Girard. 1994), a la faveur de nouveaux 

secteurs industriels naissants. L'industrialisation de i'agricdhm comme i'indique Debailleu1 

( 1991') s'amorce d'ailleurs en même temps que se développent h chimie inorganique (engrais, 

puis pesticides). la tramfiormation des métaux (machinene agricole) et la mécanique 

(tracteurs). Dans cette perspective, I'mdustrie va pédtrer l'agriculture au pomt de la redéfinir 

entièrement. ce ii quoi l'état fédéral et provincial vont contribuer. 

Cette rationalisation des pratiques agricoles amorcée ailleurs au Ca- en Europe et aux 

États-~nis. intéresse le Québec qui est alors en retard selon Sitwell et Siefiied (1 984) et 

". L'extension du chemin de fa illustre I'effort entrepris dans le sens dune colonisation de l'ouest alors 
qu'entre 190 1 et 1914 le réseau ferroviaire passe de 6400 km de voies ferrées à 19 000 km (Sitwell et 
Siefied, 1984). 
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EhreflSaft et Marien (1978)~'. 11 est vrai que cette logiqw agricole puise beaucoup dans un 

contexte de terres phnes américaines, soit dans un milieu où le sol est relativement peu 

accidenté. Ià où tgalernent l'égouttement des terres se tàit assez bien et où il est p h  fàcile d'y 

introduire de la machinerie lourde et I'imgation systématique comme le souligne Mumford 

( 1950). 

Cette pénétration de l'wcuhure rationnelle en sol québécois ne sera toutefois afnrmée qu'à 

la suite de la crise agricole des années 1930. A ce chapitre. c'est la sécheresse &ère (le Jusr 

bowl ) qui affecte les prairies canadiennes et américaines qui est marquante. A ce moment. le 

gouvernement fédéral responsable de i'expansion de i'ouest. doit soutenir une économie qu'il a 

contribué à créer. Son action réguhtrice vise alors à mettre en piace un premier Office d'aide à 

la production de céréales de blé (Canadian Wheat hmd) en même temps que se constitue 

une coopérative de rnise en commun de la production des céréales (Troughton 1991). 

L'agriculture. de compétence d'abord provinciale à la suite de i'accord confédératif de 1867. 

tàit alors Sobjet d'une participation fëdérale accrue dans le contexte précis où c'est ce 

gouvernement qui finance i'expansion des hntières de l'état canadien (Fder. 1994). À partir 

de ce moment. le gouvernement fédérai impose son rôle dans la gestion de I'agriculture. 

Ayant élaboré un premier progamme d'aide bancière relativement à la crise des céréales 

dans les prairies dans les années 193d8. cette approche de l'assistance régionaie renaîtra avec 

le programme ARDA ( P e m a d  1987). un des éléments déclencheurs du BAEQ dans l'est du 

Québec tel que présente au chapitre 3. 

b'. I I  fàut dire que certaines recherches sont néanmoins menées au Québec dans la pmpe*ive d'une 
modernisation des cuttures. Ainsi. dans une publication de 1930, la sbtion expérimentale de Famham 
dans ie bassin de la Yamaska fait état des essais de productivité des cultures réalisés en fonction de 
diverses compositions de phosphore, de potassium et d'azote (brdeleau, R, 1932, Rapport du régisseur, 
Station expdrimeritale, Famham, Québec. année 1930, ministére fédéral de l'Agriculture Canada, 26 p.). 
Également la présence d'instituts agricoles au Québec tàcilite la promotion d'une agriculture scientifique 
comme l'indique le texte de F.X. Boudreault ( 193 1 ), (L'agriculture est une scienw), Revue de I'lntstitut 
agricole d'OKA, vo1.5, no.2, p.47-50. 
". C'est en 1935 qu'est mise sur pieds la Commission canadienne du blé garantissant aux agriculteurs un 
prix minimum pour leurs récoltes (Perreault, 1 987). 
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Du côté provinciai, le ministère de l'Agriculture offre à partir du 20- siècle de nouveaux 

services en soutien aux productions industrieiles: médecine vétérinaire (1 910). senice 

d'agronomes (1 9 13). s e ~ c e  de productions anBnales (1 9 1 7). service de grande culture 

(1918) (Gow. 1986). En ce qui a trait aux agronomes, relajs essentiel entre l'état et 

l'agriculteur, ceux-ci passent de 5 en 1 9 1 3 à 388 en 1943 permettant ahsi une pénétration du 

rhktére b s  fersede des corntés du Q z é k  (Ciw. \:956). En tcr igs !'&on dc 

ministère de l'Agricuhure se régionalise. En 1934. il y a déjà 20 «régions» agricoles (Harvey. 

19%). De favis de ce &ne auteur. ce ministère serait le premier a avoir effectué une forme 

de régionalisation au Québec. Ainsi, le ministère dispose à partir de 1943. d'un agronome par 

comtéoQ qui M i t e  l'implantation des politiques et convainc plus hilement les agriculteurs à 

la modernisation C o r n  l'indiquera I'agmnome du comté de Y m k a  : 

((l'agronome est un professeur dans son comté)) (Parenteau. 1940. p. 175). 

Parailelement à cette forme de régionalisation administrative et d'intervention à l'échelle du 

comté. on assiste à une spécialisation des productions agricoles. Dans ce contexte et outre 

i'assistance directe des agronomes à l'implantation du modèle d'agriculture industrielle 

(Debailleul. 1991). l'état québécois répond par une muitipiication des modalités de gestion 

associées a k réguiation agricole. à savoir I'implantation d'un Office du crédit agricole qui 

s'occupe de i'aiùe financière aux agriculteurs. d'une Commission de i'industrie laitière qui peut 

fixer les prix de cette même ind~strie'~. d'un OfEice du dramage qui s'occupe spécifiquement 

des réseaux de draniage (Gow, 1986), un ensemble de mesures de soutien aux agriculteurs 

auxquelles n'est pas étrangère l'action de I'UCC. puis de I'UPA ( 1 999a). 

Cette rnodefnisation à laquelle s'intègre une certaine partie des agriculteurs. est un processus 

qui révèle fertes une efficité accrue. mais qui mipiique aussi un processus d'exciusion 

puisque le nombre de fernies est réduite de plus de k moitié entre 1950 et 1970 uniquement 

. L'évolution du nombre d'agronomes engagés par le ministère de l'Agriculture passe ainsi de 26 en 
1926 à 388 en 1943 (Gow, 1986). L'agronome devient alors le lien privilégié du ministère avec Ie milieu. 
m. On y retrouverait Pamoroe des «plans mjoinisn ddfmdus par llOfna puis la Régie des marches 
agricoles (Gow, 1986). 



(UPA, 1999b). Par delà ces faillies, ces abandons c'est un véritable système ago-industriel 

qui se complexifie avec la spécialisation accélérée des productions agricoles. De fi&, ce 

système implique une intégration économique phis serrée de l'espace rural à l'espace urbain 

alors qu'en modernisant la production agricole on peut assurer des prix compétitifs et des 

quantités massives de produits aiimentaires au profit des villes où ne se pratique plus 

Lagrk'cu!m. Lri spéc;&tior. for&m!k du territoire d o r ~ ~  airsi Leu i m e  gestior. 

économique qui maintient le réseau entre le milieu de production (la canipagne) et cehii de la 

consommation (la ville) comme le note Debaikui (1991). 

Si le ministère de I'Agxicm s'applique spkiflquernent au développement de pratiques 

industrieiles de production et de cornme~~ialisation avec ses divers services d'agronomie. 

d'économie d e .  d'industrie d e -  d'horticulture, de pomologie. de protection des plantes. 

le ministère de la Colonisation opère pour sa part en @kIe avant les années 1960. Plutôt 

que de s'opposer. ces deux ministères agissent souvent ensemble, sot en un même temtoire. 

Le premier vise a établir le colon et le second. à afbmer sa présence durable sur le territoire 

en développant l'agriculture comme activité centrale. 

Particulièrement présent a la suite du plan provincial de colonisation des terres Ion de h crise 

de ia fin des années 1920 et du début des années 1930. le ministère de la Colonisation a pour 

mission d'assister l'extension territoriale du Québec à l'intérieur de ses frontières 

géographiques. C'est ainsi qu'en 1 934- 1 936, ce ministère possède un service des terres de ia 

colonisation un senrice de travaux pour les chemins m m  un service d'aide a i'étabkment 

des cultivateurs et fils de cultivateurs un senrice d'agronomie (qui duplique d'dkm le 

ministère de i'wculture), des services d'arpentage et de cacktre (que réaiise également le 

ministère des Terres et Forêts), un service d'aide au retour à la terre et de missionnaires 

colonisateurs (Gow. 1986)". Pendant toute i'époque du gouvernement Duplessis. la 

s@mhn entre l'agriculture et k colonisation sera maintenue. Lors de l'arrivée au pouvoir 

". Le su& des efforts planifiés de la colonisation est toutefois limité puisqu'entre 1922 et 1929, à peine 
22 p. 1 00 des colons qui s'installaient sur une nouvelle terre y restait pour obtenir un titre de propriété 
définitif accord6 par i'état (Morisset, 1 987). 



des lïraux de Jean Lesage. ces deux entités seront refondws en un seul ministère: le 

ministère de Mgriculture et de k Colonisation (MAC). Il y a d'une part la volonté de 

rationaliser l'aide au milieu rurai, et par ce biais de renforcer les efforts de modemkation des 

exploitations. Le nouveau MAC veut éviter de contriiuer à la colonisation de sols jugés non 

rentables. 

Ce nouveau ministère. associé aux années 1960. d é k  donc les questions de colonisation 

pour se concentrer sur la rnodemûation agricole. Ce ministère réagrt également a la crise de la 

fm des années 1950 et a la présence fédérale avec le programrle ARDA (voir chapitre 3) en 

centralisant les dossiers agricoles. À partir des années 1960. le MAC désire imposer des 

mesures qui accentuent l'industrialisation de l'agriculture. Dans cette perspective. il se 

préoccupe particulièrement de l'industrie laitière7'. très présente dans le bassin Yaniaska et 

l'une des forces de l 'ecuhure québécoise. De même, il s'mtéresse à la fonction du drainage 

des terres ( k h t  i'aménagement de cours d'eau municipaux pour s'ajuster au réseau de 

dramage agricole) pensée pour augmenter la productivité des terres sur un territoire marqué 

par une courte saison estivale. Par ce biais il désire également stimuler i'expansion des 

grandes cultures don qu'il se h e  dès 1967, un objectif de 6 millions de pieds de drains 

installés (MAC. 1968) afin de rattraper notamment I'Ontario qui serait en avance sur ce plan. 

E n f a  il est aussi préoccupé d'efficacité dans la mesure où il impose k pratique des appels 

d'o& et 1'- et I'approbation des pians de dramage avant travaux (B his 1 979). 

Accompagnant cette politique du dmhge. ie MAC assure égaiement un financement des 

travaux par le biais de prêts (avec llOftice du crédit agricole) et de subventions directes aux 

producteurs (Lord et al.. 1977). Préoccupé par les autres variables suscepbiles d'&ecter les 

coûts de production le MAC oflit te de mmulhples assistances aux mtrants agricoles : 

foumitme d'équipements aux agricuiteurs afin que ceux-ci réaüsent divers travaux 

d'amélioration des tems, travaux particuliérement i n t d  dans les comtés de Saint- 

'. Une Commission royaie dmquae sur l'agriculture au Qu& est mise sur pi& en 1967- 1968, à la 
suite d'une demande de l'Union catholique des cultivateurs dans un contexte où l'industrie laitière 
notamment, connaît une crise de croissance (UCC, 1966). 



~yachthe'~. de Brome et de Y- aide à l'achat (30 % du pro< jusqu'à 100 d o h  par 

exploitant) et à la distrihtion d'engrais chimiques, aide au chauhge des terres (achat et 

nanspon de la piem à chaux moulue) (MAC. 1968). La régulation agricole du MAC est 

donc structurée autour d'une assistance généralisée des mûmts de la ferme. une logique 

déterminante dans I'évobion du plan Yaniaska tel que le lecteur pourra le constater au 

chapitre 9. 

Cela dit. k participation particuiikre du MAC au plan Yamaska est motivée par le fat que 

Saint-Hyacinthe se situe à l'avant-garde de I'agricult~re'~ et que ses assises sont déjà bien 

constituées. Ce territoire est de plus fortement maqué par la présence d'associations agicoles 

très actives. associations qui trouveront un aboutissement dans la création en 1 972 de l'CF4 

désormais reconnue c o r n  seul structure représentative des agriculteurs (UPA 1999b). Pour 

le MAC. les mtérêts des argicuiteurs et de I'UPA airisi que k modernisation de I'agriculnue 

qu'il défend ne font qu'un. L'action du MAC s'mscrira donc dans un soutien direct et continu 

aux agriculteurs du bassin qui ont l'avantage d'avoir développé une approche aidustrielle. 

ceux qui ont aussi le plus grad capital disponible et ceux qui sont les plus susceptibles 

d'influencer les associations agricoles du bassin. une f o m  de chtélisne particulièrement 

évidente lors de la mûe en œuvre du plan Yamaska (voir chapitre 9). 

- 
'. Le comte de Saint-Hyacinthe était aprés le comté de Châteauguay. celui qui présentait la plus grande 

longueur installée de drains soutenains (595 855 pieds) au Québec (MAC, 1969). 
74 . Dés 1892, on assiste ainsi à la création de I'icole de laiterie où s'opérent des recherches relatives a 
I'évaluation des m a t i k  grasses dans le lait et où se déroulent également les premiéres expériences de 
pasteurisation au Canada (1897). Par la suite, les efforts de Saint-Hyacinthe sur le plan de la formation et 
de la recherche seront notables; plusieurs institutions liées a L'agriculture se développent dont I'lnstitut de 
technofogie agricole (ITA) œ qui, dsns les années 1990, ki t  de cette municipalitd la capitale 
agroalimentaire du Québec (Société d'histoire régionde de Saint-Hyacinthe, 1998). 
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5.4 RÉGULATION DE LA PECHE SPORTIVE ET DU RÉcRÉo-TOURISME ET 

ÉMERGENCE DU MINISTÈRE DU TOURISME. DE LA CHASSE ET DE LA 

PECHE (MTCP) 

Le développement récréo-touristique du territoire. qui apparait comme un nouvel enjeu de 

de régulation sectorielle qui mérite à être resituée dans la duRe. soit à l'intérieur des 

régulations antérieures qui se sont attachées particulièrement à dé& puis à géRr la @he 

sportive et à instituer une fonction de développement touristique du territoire. Cette section 

vise préciser Sens cette rend compte également des formes 

institutionneles qui se sont constituées dans le sillage de ce mouvement. 

Dans un premier temps. il est utile de rappeler que la répuiation du secteur récréatif au 

Québec est d'abord marquée par un double mouvement de séparation de la gestion des 

pêcheries commerciales et sportives. puis par un mouvement de démocratisation de iàccès 

aux territoires de pêche. C'est à mir de ce dernier mouvement que k dmierision proprement 

récréative évoluera vers des objectifs de détente auprès des pians d'eau. 

Au C d  et au Québec. la régulation des pêcheries sÏnscrit d'abord dans une perspective 

cornmerciale. Avant même la signature de i'acte codédératif. les pècheries constituent en effet 

une ressources stratégique au point où une loi (Fisheries Act of 185 7) encadre les pratiques 

de pêche au Haut et au Bas-Canada. Les pêcheries sont alon associées à h gestion des terres 

de la Couronne (Department of Crown L a d ) .  Après la confédération les pêcheries sont 

intégrées au minhère de k Marine et des Pêcheries. alors que les fonction de pêcheries et de 

navigation sont liées plus directement. Outre queiques changements mineurs. on retrouve en 

1921 le même ministère de h Marine et des Pêcheries. A ce moment, l'ambiguae concemant 

le droit provinciai et fédérai reiatifaux pêcheries est tranchée par le Bureau du Conseil privé 

qui r e c o d  que %s pêcheries non soinmses a I'effkt des marées sont d'abord du ressort des 

riverains et donc des provinces (Gosage. 1985). 



Du côté provinck& et ce dès le début de la Constitution canadienne (1867). les pêcheries 

intérieures étaient déjà gérées à ries fins cormnerciales par le biais du ministère des Terres et 

Forêts et des Pêcheries (Gingras 1994). Toutefois, le gouveniement provincial définit la 

eaux «intérieures) avec pius de précision dès 1899 et exige co~uernmen t  un permis pour 

l'exploitation des pêcheries. Des précisions supplémentaires seront ensuite apportées dans le 

sontcae i>ù aprks L prcmi5rc G U L ~  mrtdiatc on i k i k  à cn ratio- ~~cx~loitatiod~. 

ûutre la reconnaissanw formelle du droit des pêches en eau douce aux provinces en 1922. le 
. . 

gouvernement fédérai opère dans le cas du Québec une délégation admmistrative qui facilite 

i'application d'un double régime juridique appliqué aux pêches cornmercides7'. Le Ministère 

des Pêcheries (Department of Fisheries) présent dès 1930 exercera les fonctions de contrôle 

des pêcheries j qu ' en  1969 (Gossage. 1985). 11 s'mtégrera au ministk fédéral de 

1Tnvironnement en 1970- 1971 ( h e m  et Conway. 1994). A partir de ce moment. la Loi sur 

les oêcheries servira de cadre aux premiers règlements de contrôle de la polhtion. 

A partir de 1922. les pêcheries nitérieures qui sont de juridiction pmvinciak. sont gicluses au 

sein du Département de la Colonisation des Mmes et des Pêcheries du Québec. Ce n'est qu'à 

partir de la seconde Guerre mondiaie (1942) qu'un ministère est créé en propre (Daneau. 

1991). Les pêcheries, qui ont perdu de leur importance fixe aux nouveaux secteurs des forêts 

et des mines au cours de la première moitié du 20ième siècle. deviendront B nouveau un 

secteur économique stratégique aux «régions éloignées). Avec la spécidisaîion de la 

production et de k transfomiatio~ ia gestion des pêches commerciales est mtégrée au 

ministère de I'Inâustrie et du Commerce en 1 963 @aneau, 199 1 ). un ministère essentieUernent 

cornmerciai.. alors qu'est créé par ailleurs la même année le ministère du Tourisme. de la 

Chasse et de k Pêche (MTCP) qui aura pour mission d'augmenta le potentiel halieutique des 

rivières et Eivoriser l'usage de la pêche partout au Québec. 11 fàut rappeler qu'auparavant la 

séparaton entre le pêcheur commercial et sportif n'était pas nette dans la mesure où k pêche 

". Le Conseil prive de Londres précise en effkt que les engins de pêche doivent être rattachés a la rive 
jusqu'ii la ligne des basses marées ou au-delà de la ligne de laisse des basses eaux (Daneau, 199 1, p. 1 5).  
76 . Pendant plusieurs années, on aura un guichet unique d'émission des permis. Une partie de cette 
délégation sera toutefois reprise par le gouvernement fedhl en 1959 en ce qui a trait a l'inspection aux 



est demeurée pendant longtemps une activités traditionnelle, sinon artisanale (Pluritech Ltée.. 

1982). 

Ce dernier objectifde démocratisation de I'accès est à mettre en opposition avec le principe de 

réservé aux notables anglophones alors que les premiers clubs de chasse et de pêche sont 

cRéS à Montréai. En 1882. alon que le Québec obtient la confirmation des droits de pêche 

exclus& au profit des clubs privés de chasse et pêche (Gingras. 1994). institutionnalisation qui 

reconnaît de manière formelle un privilège qui existe depuis la fin du siècle précédent. A partir 

du moment où ce droit privé sur b ressource est admis formeilernent les clubs privés vont se 

muhiplier nir le territoire. Air& en 1914, on compte 200 de ces clubs dont la superficie peut 

atteindre 160 krd, et même 800 Mg. Ce système d'accés privé. qui €èra graduellement pbce 

a l'eiite h o p h o n e  à k suite de la seconde Guerre mondiale, demeure néanmoins restremt 

aux individus les plus fomuiés compte tenu des Frais d'accès au clubs ii l'aube des années 

1 960~~. 

Alors que l'on privilégie un accès restremt aux espaces o£hnt une qualité de pêche 

exceptionnelle, on met également en place un systéme restreint d'espaces protégés à l'instar 

des États-unis et de ~'~ngleterre~~. C'est ainsi, que l'on assiste à k &on de parcs 

fins d'exportation. 
n . Le gouvernement du Canada qui, en 1868, croit avoir le plein pouvoir sur les pêcheries est limite dans 
se prérogatives à la suite d'un jugement du Conseil privé de Londres qui considère que le pouvoir fédéral 
n'entraîne pas la cession du pouvoir provincial en regard du territoire intérieur. Pour un historique plus 
éiaboté, on pourra se référer a Daneau ( 1 99 1). 
'". Ces clubs seront actifs jusqu'en 1977 (2000 en 1970 selon Gingras, 1994). année où ils sont abolis au 
profit des zones d'exploitation contrôlée (2E.C.) dont i'accés se veut alors universel. 
'9 Cette formule des clubs privds critiquée depuis longtnaps se maintient néanmoins jusqu'en 1977. 
a. Outre la création formelle du premier parc canadien des Montagnes Rocheuses (1 885). suivi de pu au 
Québec de celui de la Montagne Tremblante (1888), les parcs nationaux demeurent sujet à ta cuupe 
forestière et parfois a l'exploitation minière. Le principe dT«inviolabil@ mis de l'avant vers les années 
1930 afin d'universalisa au Canada un certain principe de protection, interdira ces activitk mais 
permettra de nom brewc développements récréatif5 w touristiques qui ne sont pas sans constiquences sur 



- .  n a î u a k s ,  soit quelques sites privilégiés devant en principes, être protégés au profit d a  

générations fùtures, mais pouvant aussi être utilisés c o r n  attraits touristiques8'. Leur faible 

nombre. leur petite superficie et leur éloignement relatif témoigne toutefois d'une politique 

bien timide de conservation ou de protection naturelle (Bourdages et al.. 1 984). 

De  son c6tC. la fordon :ow;s*iquc fnr;&c cornfi üi sous-produit dc !a cûmircilalis;rh- 11 

de h récréation. Pratiquement absente des fonctions de i'état québécois avant 1936 alors 

qu'eile est assumée par le MC. puis en 1937 par le Conseil exécutif. le tourisme apparaît 

comme une sous-fonction à I'Office provincial de Publicité en 1946 et obtient une certaine 

reconnaissance en 1961 avec la dat ion de l'Office du tourisme de la province de Québec. 

Mais c'est en 1963. lorsqu'il s'intègre au nouveau ministère du Tourisme. de La Chasse et de la 

Pêche (MTCP. 1964) que le tourisme est plus droitement associé a la chasse et à la pêche. 

Le MTcP? sensible a la vocation récréative et touristique partout au Québec. divise le 

territoire en 1 6 régions (partie de bassins) pour en rationaliser i'utilisation Comme le souligne 

Phiritech Ltée. ( 1  982. p.48) : 

((Cette W i o n  avait pour but de faciliter Padministr;t 
. . 

tion de ce dossier et d'amorcer le 

regroupement des statistiques en fonction des plans d'eau afin de mieux connaître 

i'évolution de h pêche dans ceux-ci.». 

Dans le bassin de la Y- le service de la région de Montréal du MTCP est déjà engagé à 

réaliser des mvenlaires sur i'état d a  ressources biologiques (Mongeau. 1963: 1965). 
-- 

la qualité esthétique et écûlogique du milieu (Taylor, 1991). Ce constat est applicable au Québec ou la - 
pression sur les espaces protégés a également été notable (Bourdages w al. 19û4). 
*'. Comme l'indique le Conieil consultatif canadien de l'environnement (1991), le premier ministre 
MacDonald entrevoyait ven 1880 l'utilisation des parcs comme attraits récréatifs pour la bourgeoisie de 
l'est du Canada. Ce raisonnement s'appuyait notamment sur le tait que la pénhtion du chemin de fer 
fàvorisait la mise en place de services rédatifS et sanitaires dans l'ouest canadien. Non seuiemmt le 
décor était41 pittoresque, mais on pouvait aussi y trouver des sources d'eaux thermales. 
". Dans l'ensemble. les dépenses du MTCP qui s'élèvent à 8,7 millions de dollars en 1963-1964, passait 
a 16.7 millions de dollars en 1968-1969 lors du début de la mission Yamaska et a 29'6 millions de 
dollars au dépot du plan de ta Yamaska (incluant divers virements de fonds) (MTCP, 1964; MTCP, 
1969: MTCP, 1973)- Ce ministère même s'il n'est financièrement pas le plus lourd, est en progression 
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inventaires qui deviennent un préalable à l'exploitation rationnelle de la hune aquatique. Le 

WCP. créé dans les années 1960, est déjà sensible à la régionalisation admmistra . . 
tive quoique 

sur une base différente de l'agricuiture ou sur la diMnon des bassins du MRN. 

Le pian Yaniaska constitue à ce chapitre une opportunité pour le MTCP de poursuive h 

n t i o W L i o n  Uc B gestion dcs p h i  d'+mi i praximlitt dc bbntdxd avec -üix htigaibn ptuj 

systématique de l'état des ressources biologiques. alon que l'on cherche par ailleurs à 

capitaliser sur une augmentation de clientèle a t t n i b l e  à la démocratisation des accès aux 

pians d'eau. Ainsi dds 19H. les fonctions de promotion de h chasse et de la pêche. de 

développement d'espaces publics (parcs terrains de campings et aires de pique-nique) et 

d'accb auu niserves Fdunques et aux parcs provinciau sont reconnues corrnrie mandats 

fomis du MTCP (Lord et al.. 1977). 

La Loi sur la conservation de la hune adoptée en 1969. soit peu après la création de la 

Mission Yamaska vient enfin renforcer l'objectif de rationaüsation de la pêche sportive dans 

la mesure où le MTCP gére désormais les permis de pêche tout en se réservant le droit 

d'douer des baux a droits e x c W  d'exploitation de la Iàune. C'est à partir de ce moment 

d'ailleurs que le MTCP est intégré forniellement au sein de i'équipe de planification de la 

Y m k a  

5.5 RÉGULATION DES &SEAUX URBAINS ET ÉMERGENCE DU MINIsT~RE 

DES AFFAIRES MUNICIPALES (MAM) ET DE LA &GE DES EAUX DU 

QUÉBEC (REQ) 

La kgdation du territoire munictpal constitue l'un des principaux enjeux du plan Yarnaska 

comme nous l'avons déjà mdiqué au chapitre 4. dans k mesure où il est question du 

développement de l'espace urbain De nianière à mieux comprendre la réguiation urbaine qui 

constante a i'époque. 



anime le plan et définit particulièrement les réseaux d'alimentation et d'assainissement des 

eaux en territoire urbanké. il il estessaire de rappeler un certain nombre d'éléments 

historiques qui viennent mettre en contexte les politiques urbhes du début des années 1960. 

Ces éléments ont pour but de mieux préciser l'évolution de la manière dont la viUe est 

graduellement régulée par I'état québécois et les tiens entre la régulation urbaine et la gestion 

Uc rau. 

D'entrée de jeu. nous devons préciser que la réguhtion urbaine s'inscrit à io mtérieur d'un tiers 

pouvoir qui est celui des municipaiités dont la création répondra d'abord au besoin 

d'harmonisation des modes de gestion des services publics sur le territoire. L'urbanisation qui 

va croissant avec I'industrialisation est alon soumise à cette autorité municipale et 

particuiièrement au MAM qui domine sur le plan légal et tniancier les intérêts particuliers des 

villes. Le MAM sera notamment l'acteur central de la rationalisation de l'espace urbain. 

rationalisation qui ne sera pas sans effets sur les services publics d'eau et sur la politique de la 

Régie d'assasiissement des eaw qui sera de prime abord soumise a son autorité. 

Dans un premier temps. nous voulom préciser le contexte d'émergence d'une stnicniraiion 

urbame du territoire qui justifiera le rôle du MAM. Aux lins de rappel cette structuration s'est 

constituée vers 1840 avec la volonté d'arrimer, sous une forme moderne d'imputabilité 

politique. le système de gestion territoriale des seigneuries et des cantons (Béni&. 1993). 

L'objectif politique d'intégration territoriale fàcilitait alors la répartition des coûts des grands 

travaux réalisés d'abord au Haut-Canada à l'ensemble des habitants du Haut et du Bas- 

Canada Cette répartition pouvait aktrs être relayée par une structure politique et 
. . 

achmsimtive phis proche des citoyens comme l'indique Isin (1992). Au Québec. les 

prermères Hicorporations municipales surviennent à Montréal d'abord (1832). puis Québec. 

Tro is-RMéres et sherbrooke8'. À Saint-Hyacinthe, une t e k  incorporation survient en 1 850; 

a. En 1850, seules ces quatre municipalités aumnt ce statut. Encore a u j d h u i ,  ces municipalités 
demeurent parmi Ies plus importantes du Québec sur le plan des activités économiques nationales e t a  
régionales. 
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en 1857, elle obtient le natut de Cité à l'instar de Montréai et Québec. seules autres entdés à 

avoir ce statut à l'époque (Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, 1998). 

Le mouvement d'incorporation suit la logique hiérarchique des villes les plus importantes ou 

avancées sur les pians économique. démographique et politique. Cette logique 

d ' k o p ~ t i o n  i q Y e  zbrs !zi f f~mfim c i b x  au!o&é !ocale recc?rinue !également 

responsable de certains travaux et fonctions, dont le contrôle des kendies i'alimentation en 

eau et l'implantation d'égouts qui assurent à la fois une protection au capital bâti et une 

protection sanitaire aux populations (Lmteau et al.. 1986 : 1979: Société d'histoire régionale 

de Saint-Hyacmk. 1998). L'incorporation consthe la première mOdalife du nouveau régime 

Lnbani qui se met graduellement en place du centre montréalais vers les centres d o n  

secondaires puis vers la périphérie. 

L'importance des nouveam services u .  demeure toutefois variable sur k territoire. En 

effet. mème la loi de 1903 sur les cités et villes qui dorme de nouveaux pouvoirs quant aux 

plans d'urbanisme (dont h forme et le contenu est cependant très sormnaire) et renforce ainsi 

le principe de rationalisation des services, s'avère peu utilisée (Parizeau et of.. 1985). C'est 

daris ce contexte que se met en place la Conmission des Services d'utilités publiques ( 1 909) 

pour accélérer la réalisation de certains üavauxjugés stratégiques au développement des villes 

et de l'économie en général Cette commission provinciale fàit d e  à un département des 

Travaux publics qui se consanait surtout a de grands travaux publics (Parizeau et al.. 1985) 

et vise à h fin du 19ième siècle et au début du 20K*. à compléter à une phis petite échelle le 

rôle du ministère des Transports du Canada qui réalise de plus grands travaux, dont plusieurs 

ont trait à la gestion de l'eau (Gossage. 1985). Il s â g i t  des premiers pas d'une régulation 

urbajne par le b i i  du contrôle des services publics. 

L'appui à ces services s'avère toutefois insu£knt. De manière à accélérer davantage h 

réalisation de travaux spécrûques, cek d m  un contexte ou l'on cherche par ailleurs à stimuler 

l'économie, l'état québécois favorise en 1912 la hrtrration d'un ministère de k Voirie chargé 
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de développer spécifiquement le réseau routier municipal du Québec (Parimu et al., 1 985). 11 

se produit don une kparaîion entre k s  services pubks, h vokk cons thn t  alors l'enjeu 

central des senices publics. 11 làIIah à cette époque améliorer les chemins pour ErBer le 

commerce et les échanges. 

Pw is Ciae. h première Glierre mdk! agit comme shwlanl écommique f a v ~ ~ s - t  

l'expansion industrielle. Les industries. qui commencent à s'implanter un peu partout sur le 

territoire. demandent à être mieux desservies sur le p h  des services urbains. Ainsi on assiste. 

dès 191 8. à la formation du ministère des A&iires munictpales (MAM) qui visera a renforcer 

les liens entre i'mdusaie. le commerce et la d e .  À ce chapitre. la présence de 1'Çtat se veut 

plus soutenue au développement des villes qui se multiplient depuis 1855 (ParVPau et al.. 

1 985) (voir tableau 2). Toutefois. les services publics ne sont pas bien intégrés au rôle de ce 

ministère. C'est ainsi que h Commission d'utilités publiques qui n'intègre plus la mise en 

œuvre de travaux routiers (qui relèvent de la Voirie) devient la Commission des senices 

publics du Québec en 1920. celle-ci se préoccupant particulièrement du suivi des tnvaux dont 

la aqueducs et les égouts (Parkau et al.. 1 985). Il y a a cette époque une certaine dficuhé a 

réguler de manière uniliée la gestion de la ville et l'implantation des nouveaux réseaux 

comme si la gestion des vi7les était indépendante des travaux qui s'y iâisaknt et des réseaux 

q" s'y implantaient. 

Par deP cette double réguiation des villes, rassistance de l'état n'est pas sufbante en période 

de crise. En effet. maigré l'aide de l'état. les villes conriaissent une crise fmancière mjeure a 

partir de 1 929. à l'instar de 1Zurope et du reste de l'Amérique du Nord. En 1 93 0- 1 93 1. les 

villes doivent alors obligatoirement assumer une part du Fardeau de la crise puisque le 

gouvernement impose une contribution de 50 p.100 aux services de secours directs 

(logement. chauÆage. banque alimentaire). Aux prises avec une crise qu'elles ne peuvent 

juguler, les villes sont désomais soumises a un nouveau mécanisme de rationalisation iniposé 

par k MAM en 1932. Cette rationaüsation se traduit particuliérement par l'mstitution de la 

Corrrmission municipale du Q u e k ,  un organkme de ~urveilIance de la gestion financière des 
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administrations locales @ussauit et Borgeat, 1984) qui assiste le MAM. À partir de ce 

moment. le MAM deviendra l'acteur mstmitionnel central à l'aménagement et à la p1anifi:cation 

urbaw au Québec, et mtervient de phis en plus (directement et indirectement) dans les 

finances minicrpaies (Parizeau et al.. 1985). 

nrytn de cc mm,t. !c ?.ZIt't1 corsolidm xx rijk ct sm action s u  !c t d o H c  rd& !c 

EUt que gouvernement de Duplessis se dit particulièrement favorable à l'espace nual et à ses 

structures iraditionneila. Toutefois. si certaines tentatives visant l'élaboration de plans 

d'aménagement suniennent entre la seconde Guerre mondiale et la h des années 1 950. c'est 

au cours des années 1960 surtout que l'idée de planifier le développement urbain s'impose au 

sein de l'état québécois. C'est avec le changement de gouvernement provincial au début des 

années 1960 (Jean Lesage) et avec le rôle plus actifd'une nouvelle élite bureaucratique que la 

logique urbaine s'*bpose (Delorme. 1989). C'est ainsi qu'au début des années 1960. i'idée 

d'une réforme planifiée des frontières urbaines émerge. 

Cette nouveile manière de rationaliser le territoire est d'abord i l'œuvre dans l'est du Québec 

comme nous l'avons souligné au chapitre 3. Dans la perspective du MAM. la gestion des 

villes est confrontée à une muititude d'entités difbes sur le territoires rendant difficile une 

desserte unifiée et un$orme des services publics auprès des populations locales. Toutefois, ce 

problème est assez génémlisé au QuébecM pour que l'on pense à une réforme globale du 

système municipal Ainsi, le rôle de réguiateur relativement partagé entre l'état et les autorités 

locales. tend à se concentrer dans la mesure où on estime que le gouvernement provinciai est 

appelé à assumer : 

ah responsabilité de la direction de i'aniniation et du contrôle de l'urbanisme)). 

(Quesnel-Ouellet, 1980. p.220). 

". À ce chapitre, il y a la commission Mlanger ( f m é e  en 1963) qui recommande une politique de 
regroupement municipal. puis les commissions Sylvestre ( 1964) et Blier ( 1964) qui vont dans le sens de 
fusions municipales A Laval et Montréal, et la commission La Haye (Commission provinciale 
d'urbanisme a& en 1963) dont le rapport déposé en 1968 marque un certain tournant dans la mesure 
où il est proposé une vaste réforme d'ensemble de I'espace urbain (QuesneLOuelIet. 1980; Meynaud et 
Léveillée. 1 973). 



À ce même moment, le MAM entend redéfinir le lien avec le citoyen éhrpsant ainsi le droit 

de vote aux locataires et la participaiion des citoyens aux grandes décisions financières qui les 

concernent tels les règiements d'emprunts8' municipaux nécessaires aux grands travaux 

publics au sem des villes. Également, le gouvernement québécois met sur pied la Société 

d'habitation du Québec (1967) en aide au développement de h construction résidentielle. une 

Société canadienne d'habitation et du logement contribue depuis 1961 à la construction 

urbaine et à l'miplantation de savices publics dont des stations d'épuration (ministère d'état 

chargé des A&iires urbaines, 1976). Il y a enfin une volonté de fàciliter l'application du 

principe de propriété au logement urbain 

Sur le pian des services publiques, cette régulation miplique aussi une planification accélérée 

des hfkstructirres dont les services d'adduction et d'assainissement. Le MAM responsable de 

la Regie des aux  du Québec (REQ) depuis 196d7. vise dès Ion à s'assurer d'une 

harmonisation entre l'extension des hntières urbaks et des services urbains. Le MAM 

entend notamment uniformiser les services d'aqueducs et d'égouts au sein des viles en tenant 

compte des enjeux hanciers (MAM. 1970: 1969; 1967). Aprés une première tentative 

concernant les fusions municipaies volontaires (loi adoptée en 1965). une nouvelle proposition 

est mise de l'avant en 1970 (nouvelle loi sur les fusions municlpales) (Meynaud et Léveillée. 

1973). A ce moment. le MAU phis généreux parce qu'il entend soutenir financikrenmt les 

fùsions tient à ce que la tùsion soit un préakble pour les municipalités en croissance. 

". Il s'agit du principe de la double majorité: majoritd en nombre d'électe~rs et en valeur des propriéiés. 
Par ce principe, les résidents et les entreprises privées qui possèdent des valeurs de propriétés élevées ont 
pratiquement un droit de veto hce aux autres résidents comme le souligne Quesnel-Ouellet (1980). 
&. Cette préuccupation de l'a& à la propriéte privée était déjà présentes dans certaines municipalités 
comme Granby tel que le relate Trépanier (1999). 
". La REQ (1964) intègre le mandat de la Régie d'épuration des eaux (1963) qui fiit suite au Cornite des 
eaux de la Régie des services pub1 ics en 196 1 (MAM, 1969). 



Au sein du bassin de la Y- ~ ~ t - ~ ~ m t h e ~ ~  émerge comrne le principal centre urbain 

de la région et à l'avant-plan du mouvement de I'lirbanisation au Québec (Société d'histoire 

régionale de Saint-Hyacinthe, 1998). Ainsi, eile est h seule ville du bassin à avoir réalisé un 

plan d'expansion du réseau d'alimentation en eau (comté Saint-HyacintheRouville) avant la 

mise en œuvre du p h  Yamaska (voir Régie des eaw. 1969). Le Fat que le gouvernement 

f d e d  participe zau llmcmt d ' é ~ ~ d e  p&bk î cene eqm-sr! &nr le b - 6 ~  et aLkm 

(MAU 1 970) et qu'un nouveau ministère des AtEiiRs urbaines sont en gestation (ministère 

d'État aux AfEiires urbaines en 1970) accentue par ailleurs la pression et l'intérèt du 

puvernement québécois en vue d'une prise en charge plus directe de la modernisation des 

services en milieu urbain (QuesneCûueIlet. 1980). Cette ville (Saint-Hyacinthe) peut dès lors 

constituer un rnodèk que le MAM pourrait Hnpianter ailieurs à tout le moins pour les villes 

de t d e s  équivalentes ou dont le rôle régional est similaire. 

Saint-Hyacinthe étant le lieu de plus grande concentration de popdation à 1' mtérieur du k m  

depuis la colonisation il n'est pas étonnant de voir ià aussi émerger une préoccupation 

générale en manière d'hygihe pubtique qui facilite l'implantation des réseaux d'adduction et 

d'assainissement. Mais d'abord il Faut mieux srnier cette préoccupation au Québec a6n de 

voir comment cette préoccupation se lie rapidement aux infkstmctrrres des villes. 

Les épidémies sont certes un fàcteur déclencheur de l'intervention gouvernementale. à I'instar 

des grandes villes américaines notamment (Anderson 1988). Ainsi l'épidémie de variole qui 

affecte Montréal en 1885 suscite dès l'année suivante l'annonce par le parlement provincial 

d'une première Commission d'hygiène publique au Québec. En 1889. chaque municipaiite 

'. L'évolution des services d'eau à Saint-Hyacinthe fournit une illustration d'un processus assa 
similaire que l'on a pu remarquer dans la métropole du Québec (voir Linteau, 1992). D'abord, on assiste 
a une première phase de privatisation avec l'extension fort limitée d'un premier réseau d'aqueducs au 
centre-ville ( 1875-1 894). Puis, la ville municipalise le service a la suite de critiques relatives à la qualité 
a à la sécuritti du service. Cette municipalisation entraîne notamment l'implantation d'un nouveau 
réservoir et d'une première station de traitement, investissements négligés lors de la privatisation du 
réseau. En troisième lieu, la ville investit massivement en vue de moderniser le réseau (nouvelle station 
d'alimentation en 1916 pour contrer des probIhes d'origine hydriques affectant la santé publique). 
Depuis ce temps, la ville procéde à des améliorations successives du stockage de l'eau, de son traitement 
et de sa distribution (Société regionale d'histoire de Saint-Hyacinthe, 19%). 



doit alors mettre en place un senice sanitaire sous la surveihnce de la Cornmision d'hypiène 

de la province de Québec (CHPQ). La régulation de l'hygiène publique malgré une série de 

reglemnts implique relativement peu de moyens avant la première Guerre mondiale. Ainsi 

jusqu'en 19 13, on compte un seul inspecteur réguiier pour toute la province. ce qui témoigne 

de la faiblesse du contrôle provincial à ce moment (Guérard 1 9 9 6 ~  1 996b). II Eiut àire que 

!'É@ est r?é=uimbs L I  Lqlicpée A m  h gestion de h ur?té. p~tkxp~'cI!e met ex place 

cours du 17" et 18'- siècle plusieurs lieux d'hospitalisation qui agissent comme lieu de 

confinement a la fois des malades et des épidémies (Lessard 1991). C'est le principe de 

quarantaine adapté à celui d'hospitalité chrétienne. 

Les epidémies vont aussi susciter avec le développement des sciences naturelies la création de 

laboratoires. l'un concernant la bactériologie ( 1894). l'autre l'analyse chimique (1 897) qui 

vont notamment être mobilisés pour I ' a n i  des eaux d'alsnentation Ces efforts seront à la 

base d'une intervention plus musclée de la province à partir de 1910 pour s'assurer que les 

villes introduisent systématiquement des traitements de h t i o n  et de chloration des eaux 

d'alimentation (Guérard l996a). Les rtkeaux d'égouts embryonriaires ou même absents des 

dies vont eux aussi se mettre en piace graduellement en se substituant aux fosses d'aisance. 

selon le rythme de croissance des dies. 

C'est aussi le début de la statistique démographique ( 1 893) et la volonté par ce biais de mieux 

suivre l'état de la population du Québec, sa dynamique et son état de santé. Toutefois, la 

déclaration obligatoire d a  maladies qui recoupe l'étude de la démographie sera cependant 

sans succès avant plusieurs décennies. Le secret professionnel est alors évoqué par les 

médecins. Du côté de I'alsnentation. h province se c o h n t e  également à des agriculteurs qui 

voient derrière I'hygiéne une mesure d'exchision de certains d'emtre eux D'autres par contre 

entrevoient le bénéfice d'une concurrence moindre sur la tase de contrôles hygiénistes 

(Guérard, 1 W6a; 1 !N6b). L'hygiène ne s'impose donc pas de soi et s'inscrit à l'intérieur d'une 

opposition entre la ville. priacipal k u  de propagation des épidénws et milieu qui a les 
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ressources pour implanter plus facilement les services sanitaks, et l'espace rural qui interprète 

la logique sanitaire comme une intrusion sur son tenitoit et ses pratiques agricoles. 

L'opposition aux mesures sanitaires stimule au niveau provincial une refonte des contrûles qui 

à partir de 1913 s'appuient nu une &ion régionalisée du service provincial d'hygiène. 

&.+siun qui dorsx: Yeu Uys !CS LT&S ! 920 h üii q u h i i  dc ~ k g i o i ~ ~  ( G Ü ~ U ,  !335û). 

dont les limites ne nous sont toutefois pas bien connues. Cette accentuation de la régulation 

provinciale de l'hygiène pubiique sur le territoire donne lieu igalement à la création de 

dispensaires de Services de santé. P d  les 26 dirpensaires mis en place en 1926. l'un d'eux 

est l o c ~  à Saint-Hyacinthe. Ces dispensaires sont l'une des mesures mises de l'avant par le 

gouvernement provincial pour pallier aux conseils locaux d'hygiène assumés par les villes. 

organismes dont I'efficacté apparaît fort discutable (Desrosiers et al.. 1998). 

Gnduellement. la santé publique devient une préoccupation qui suscite des mesures plus 

systématiques sur le territoire. À partÎr de 1 928, les premières unités sanitaires sont implantées 

puis géné- au Québec avec l'arrivée du gouvernement de Duplessis en 1936. Avec les 

premières enquêtes sanitaires visant a assister l'immunisation de masse des citoyens. autre 

réaction aux épidémies qui reviennent kgdietement hanter le Quebec et au que les 

canadiens-- sont ceux qui présentent le moins bon profil de santé au Québec et au 

Canada (Guérard, 1995a), les représentants des unités sanitaires effectuent des visites de 

tenani dans le but de détecter des problèmes de qualité d'eau at tnibles  aux réseaux 

d'alimentation et aux égouts. Cette intervention se surimpose alors aux mesures de contrôle 

municipales. La présence territoriale des unités sanitaires permet dans ce caxi de consolider 

la logique sanitaire par la création d'un premier ministère de la Santé (premier mandat de 

Duplessis) dont k rôle sera atFmié par la suite Ion de l'évahiation de Pétat de santé de la 

main-d'oeuvre apte à la guerre (Guérard, 1 9%a). À partir des années 1 930 jusqu'en 1 970. les 

unités sanitaiRs seront k brme irstmdionnefle centrale et iégitime pour traiter des problèmes 

de santé publique. 



Dans le contexte du plan Yamaska, les questions de qualité de l'eau font intervenir cette 

logique hygiéniste. Tou te fo is, le mouvement de rationalisation et de modeniisat io n qui 

Secte la santé publique réoriente l'attention du ministère de la Santé. sollicité pour 

participer au pian Yamaska dès 1968 (Arrêté en Conseil. no.2006), vers la refonte du système 

de santé à l'échelle provinciale. Le rôle du gouvernement fédéral est encore crucial puisque 

c ' s i  !~ qui htr~dxii me pmgmmx i Y& m p r t @  d'ssmmx-hcspWtiorr er? !QZ? 

(Guérard 1996b). soit au moment où le Québec négocie le système de pe~qziution. La 

réforme québécoise. amorcée au début des années 1970 avec l'arrivée du gouvernement 

Libéral de Robert Bourassa est associée à la Commission d'enquête sur la santç et le bien- 

Stre social qui reprend le principe développé aux États-unis du comprehensnte tare 

(approche globale des soins de santé). 

Son milieu d'mtervention étant d'abord lie aux services de santé. le ministère de la Santé 

laissera à la REQ. puis aux Senices de protection de I'environnement ou SPE (1973) le soin 

de récupérer une partie des effectifi des anciennes unités sanita9es. de prendre l'initiative de 

l'intégration des considérations de santé en matière d'aménagement du temitoire et de choisir 

les techniques de contrôle de la pollution des eaux À ce moment la structure région* des 

unités sannaires ne sera pas sans effets sur I'approche de la REQ et des SPE surtout qui 

chercheront a consolider la présence des réseaux sur une base territoriale qui n'est pas 

immédiatement associée aux limites d'une ville particulière. 

Alors que le plan Yamaska O& l'occasion de renforcer la trame urbaine et d'associer le 

bassin à i'espace montRalais comme mus i'avons indiqué au chapitre 4. la gestion de l'eau en 

milieu municipal demeure liée au M M  préoccupé avant tout par la gestion rationnelle de 

I'espece urbain dans son ensemble, et à la REQ et les SPE par la suite. qui seront 

essentieiiernent mtéressés à I'expoiosion de la logique des réseaux (adduction et assainissement 

surtout). Cette tension sera déterminante quant aux choix effectués sur le bassin rehtivement 

aux ouvrages municipaux comme nous le verrons au chapitre 8. 



5.6 CONCLUSION 

Tel que nous l'avons précisé dans ce chapitre, le plan Yamaska s'inscrit dans une dynamique 

qui f~ nitervenir une structure politique complexe. Dans un premier temps. le plan doit 

composer avec une dynamique fëdéraie-provinciale structurante dans h longue durée des 
. . f c m  b ~ h U c ~ r l e s  zrrmees ~?LY rég&ims sectorS!es Q !'CE. Egdem~?. !e p ! x  

Yamaska suppose une mtégration de cultures d'aménagement contrastées associées à ces 

fonnes mstitutionneiies. En troisième lieu. le plan nécessite i'arrniiage de divers rythmes 

d'institutionnalisation du territoire. 

Dans un premier temps et comme nous pouvons le noter par une lecture transversale des 

sections de ce chapitre. h genèse des f o m  institutionnelles à ia base de la constitution des 

identités institutionnelles mobilisées par le p h  Yamaska s'appuie sur un système particulier 

de résonance politique, où I'institution fiidirale qpelk pratiquement dans tous les cas une 

contre-réponse québécoise. L'histoire et la genèse institutionnelle des acteurs mobiljsés par le 

pian révèle. à l'instar de ia dynamique plus générale entre les gouvernements prbmtée au 

chapitre 3. que les formes institutionnelles provinciales sont généralement nées peu après une 

initiative fédérale. Ain$ les ressources hydrauliques d'abord soumises aux efforts de 

canalisation des eaux par le gouvernement Méral. sont ensuite utilisées à des fins 
. . 

énergétiques sous l'autorité provinciale alors que I' industnalrsation s'impose comme logique 

territoriale. En ce qui a trait à k gestion des forêts. ceiies-ci sont d'abord soumises au 

commerce d'exportation du bis qu'encourage le gouvernement Edéral pour ensuite devenir 

avec Iwtivohition de ia transformation une réserve de pâte et de papier t e k  que soutenue par 

l'état québécois. L'agricuthue. qui s'gisent d'abord dans kt perspective d'une politique 

f d M e  d'-ion anglo-saxonne sur l'espace québécois. devient sous l'autorité 

provinciale l'oeuvre d'une consoüdation p h  duxable du peupiement h o p h o n e  sur ce 

même territoire. Les pècheries corrnierciaies manthes rationaiides sous i'autorité fëdéraie. 

vont I'être égakrnent du &té provincial sur la double base commerciale et récréative. En 

dernier lie4 le soutien aux villes du gouveniwent M M  au &le dernier consiste à mieux 



unifier les formes territoriales fkmpses et anglakes, politique relayée au niveau provincial par 

une rationalisation accrue de la gestion de ces espaces. 

À la hirnière de ces constats, l'effet de résonance du régirne politique n'est cependant pas 

qu'un simple effet de miroir. Il y a de part et d'autres h création de formes institutionnelles 

qüi ze sont *+ strisbic?emt r&hc:ibks 5 WC diûlectiqilc d'opposition simple. ,ilors qm !es 

institutions fédérales sont fortement tournées vers la métropole anglaise. celles de la province 

sÏmrivent plutôt comme une tentative de renforcer i'endogénéité du développement. Certes. 

ce constat s'applique surtout à la genèse des institutions et moins aux efforts entrepris par h 

suite alon que le gouvernement fédérai a tenté de recentrer son action sur le Canada 

Outre k dialectique fédérale- provinciale. nous constatons également que chaque acteur 

institutionnel a développé par la suite. une culture spécifique d'action qui traduit un mode 

particulier d'association institutionnelle au territoire. Dans le cas du MRN. c'est la 

régularisation d'ensembie des thLv d'un bassin qui constitue la cuhre d'action première. 

culture qui s'est constituée en complément à I'hydroélectricité qui provient d'un ancêtre 

commun qui est la Commission des eaux courantes du début du siècle. Cette culture du MRN 

est articulée pririfpaiement autour d'un mode de gestion i i i é  a la dynamique hydraulique du 

territoire et particulièrement à l'espace-rivière sur lequel il tente d'en limiter les fluctuations. 

Pour le MTF. c'est k culture d'une gestion productive des forêts qui a prendre part 

au p h  Yamaska L'optimisation des terres productives constitue de Eÿt l'objectif centrai de 

son implication En ce qui a trait au MAC. c'est non seulement la cobra t i on  directe avec 

les agriculteurs qui le préoccupe. mais aussi la modernisation des fermes qu'il s'emploie a 

réaliser. Le MAM de son côté se concentre sur ia rationalisation des villes et des services 

publics qui y sont ofirts. C'est la viIle dans son unité qui constitue le cadre de rétërence de sa 

cuiture d'aménagement. La REQ. d'abord associée au MAM. puis les SPE s'intéressent quant 

à eux p h  directement aux services d'eau au sein des villes. Recoririaissam le rôle dynamique 

des réseaux sur le territoire. ils entrevoient la nécessité de les étendre et de les consolider au 

sein du bassin de la Yaxnaska Les SPE sont le moteur d'une cuhure de i'expamion des 
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réseaux urbains. Le W C P  enfin propose un regard sur le territoire qui mtègre ia dimension 

récréative. Son engagement est donc avant tout axé SLU les projets qui facilitent I'accès public 

aux p b  d'eau et sa culture s'articule autour d'une logique de k démocratisation des espaces 

aquatiques comme lieux de récréation Cette diversité cuhrelle de l'aménagement appliqué 

au bassin de la Yamaska est une composante essentielle avec laquelle le plan Yamaska dot 

cùrnpxr, 

Enfm nous devons reconnaître que ces cultures d'aménagement mobilisées par le p h  

Yamaska n'ont pas le même ancrage sur le territoire québécois. À cet effet. nous pouvons 

distinguer à partir de la constitution canadienne de 1867 quatre phases décrivant l'émergence 

successive des acteurs institutionnels pris en compte par le p h  Yamaska 

Une première phase d'institutionnalisation survient au moment même de l'adoption du texte 

de 1 867. À ce mornent ce sont le MAC et le MTF qui *gent parmi les premiers acteurs 

du territoire. Leur présence est associée au régime d'exploitation qui s'appuie pour une bonne 

part sur l'extraction bmte des ressources naîureiles (terres agricoles. îôrêts) dont 

l'exploitation intensive s'afknera au 20- siècle. Notons qu'il en va de même pour les 

pècheries maritimes. bien que celles-ci ne s'inscrivent pas dans le cadre du plan Yamaska. 

À cette première phase se superpose une seconde phase liée plus directement aux processus 

d'industrialisation et d'urbanisation qui se développent dès le 19- siècle. mais qui 

s'accentuent surtout au 20- siècle. C'est ainsi que la Commission des eaux courantes née 

dans un contexte de pduction d'énergie. précède de peu le premier ministère des AfEiires 

municipales du Québec. Le développement de l'hydroélechicité est en effet lié à la 

prospection des rivières promue par la Commission qui, dans un second temps autorise la 

production d'énergie à des ûns industrielles, qui à son tour stmiue I'iniplantation ou 

l'expansion des villes. Dans un contexte de soutien à l'activité industrielle et de réduction des 

épidémies L&ÛIXS, h santé pubüque s'Lmpose égahent  comme régulation compléwritaire 
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aux villes et aux industries À ce chapitre, nous remarquons que la Cormnision d'hygiène de 

la province de Québec est créée à peu près au même moment que le MAM. 

Une troisième phase d'gistitionnalisation du tedoire survient avec le nouveau couple 

récréatiorresthétique de l'environnement qui se traduit par la création du MTCP et de la REQ 

!CS a n C c s  1360. Ccs î aüwiuc  actcürs sc rabikmt dc rimi& p h  d k t ~  &ris !a 

phification et l'aménagement du territoire alors que les questions de qualité d'eau ont une 

nouvelle résonance qui déborde des crises épidémiques traditionnelles et qui accordent à l'eau 

un nouveau statut esthétique et fonctionnel. 

A ces trois phases dehites dans le présent chapitre. nous ajoutons une quatrième phase 

d'8istmitionnalisation qui correspond à la création de 1'OPDQ qui consolide une approche 

amorcée au dibut des années 1960 et que nous avons déjà abordée au chapitre 3. Cette 

quatrième phase est génératrice d'une nouvelle logique planificatrice qui structure la portée et 

l'orientation générale du pian Yamaska tel que nous I'avons soulevé dans le chapitre 4. Cette 

quatrième phase correspond bien à l'émergence d'une logique d'ensemble qui tente de se 

Nperposer aux trois autres phases d'institutioruialisation et de les réformer avec kt création 

d'un nouveau mode de gestion du tedoire et de l'eau. 

La présence d'une diversité d'acteurs mstitutiomiels implique donc non seulement une 

dialectique Mérale-provinciale. de même que des cuhures d'aménagement différenciées mais 

ausi des rythmes variés d'insertion dans le paysage politique québécois. certains acteurs éîant 

phis récents. Le pian Yamaska tente alon d'harmoniser ces rythmes de rrianière cohérente. 

unifiée et rationnelle sur le territoire. L'accord supposé entre ces divers rythmes par I'OPDQ. 

qui prend les commandes du p h  Yamska, met en relief le fàit que cet acteur relativement 

récent tente de s'imposer sur un territoire dé* traversé, sinon colonisé. par d'autres acteurs 
. .  t inscmnionnels avec divers découpages admmistratrfs. 



L'hypothèse d'une intégration mstitutiormek comme préalable a une intégration de h gestion 

de l'eau telle que discutée au premier chapitre soulève dès lors le défi d'assurer la 

concrétisation de k logique ensembliste lors de la mise en œuvre. ce qui ne sera pas sans 

susciter des résistances instmnionneiles mettant à I'épreuve cette logique tel que nous le 

décrirons aux chapitres 6 a 9. 



CHAPITRE 6 L'OPDQ ET LA RÉGIONALISATION DU PLAN YAMASKA 

La mise en oeuvre du plan Yamaska constitue un moment critique de l'arrimage entre la 

planification et le territoire. L'OPDQ. qui canaüse la logique ensembline du développement 

2u Quik. est !e wx!uit t- d'une m w d e  ccnc~tion r d~ territoire nui -I se lmt iltéPtive te! 

que nous l'avons précisé au chapitre 3. Comme nous l'avons égaiement souligné au chapitre 

4. cette conception implique un rapport plus serré entre le développement et l'aménagement. 

ainsi qu'entre le centre montréalais et sa périphérie au sein de laquelle on retrouve les 

principaies municipaiités du bassm de la Yamaska. Comme nous I'avons par ailleurs souligné 

dans le chapitre 5. le p h  doit toutefois composer avec une série de cuhres d'aménagement 

que soutiennent une diversité d'acteurs institutionnels. Dans ce contexte. nous soulevons le 

problème de k coordination instmitionneiie du plan Yamaska par le biais du rôle de I'OPDQ 

qui cherche à produire un unique plan d'ensemble intégrateur du temtoire. 

Ce problème a trait particulièrement au rôle d'intertàce régulateur que I'OPDQ tente de jouer 

et que nous voulons préciser dans ce chapitre. II y a d'abord un rôle d'interfàce au niveau 

régionai avec les CRD tel que décrit dans k section 6.1. rOle dont nous décrirons les 

difncuités. Puis il y a le rôle d'interface en ce qui a trait au suivi du plan. daris sa 

programmation et ses budgets que nous précisons a la section 6.2. La section 6.3 traite ensuite 

du rôle dgint&e que I'OPDQ tente d'imposer entre une planification centralisée et une 

planification régionalisée. Tout au long de la mise en œuvre du plan Y m k a  I'OPDQ. un 

nouvel acteur institutionnel entré en scène à k fin des années 1960. cherche dors à composer 

avec les autres acteurs institutionnels dont l'espace d'action et de légitimité est souvent 

affirmé depuis longtemps ce qui l'amène à tenter de rétablir en h de p h  I'appnxhe qu'il 

défend dès son origine (section 6.4). 



6.1 LE CONTRÔLE RÉGIONALISÉ DU TERRITOIRE 

À la suite de la prise en charge du plan Yamaska en tant que coordonnateur. I'OPDQ se 

propose d'intervenir sur les modalités de mise en œuvre de la p Wcat ion  régionale. À l'instar 

de l'expérience vécue dans l'est du Québec décrite au chapitre -3 et à laquele il est sensible. 

i'OPDQ coihpit bien i*i& Lie <&er a r a  urr ;Lie r6giwiaie c+bk Jwurer ia 

coordination des efforts locaux avec les visées de la planification d'ensemble. C'est dans cette 

perspective que I'OfEce insiste pour que la formule régionale des CRD. qui se multiplie 

aileurs au Québec après l'échec du BAEQ. s'applique comme modalité de coordination 

territoriale des efforts de développement et d'aménagement du territoire au niveau du bassin 

de la Yamaska 

6.1.1 Contexte d'intervention de I'OPDQ comme réguhteur régional 

Dans un premier temps. nous devons souligner la place de I'OPDQ comme intervenant 

privilégié face au gouvernement fëderal 10 rsqu' il est question de développement régionai. 

Lorsque le gouvemernent fédéral crée le ministère de l'Expansion économique régionale 

(MEER) en 1968 visant une mtenention plus systématique en matière de disparités mter- 

régionales au moment où un nouveau premier ministre canadien cherche à s'imposer (P.E. 

Trudeau) (Lacasse. 1985), i'OPDQ constitue son principal mterlocuteur. C'est à l'OPDQ que 

revient la tâche d'administrer pour la province les bnds ARDA en attendant par ailleurs de 

nouveaux programmes fédéraux. Également. 1'OPDQ s ' a p n d i t  puisqu'il mtègre à partir de 

1970 i'effectif de i'ODEQ (Office de développement de l'est du Québec mis en piace 

temporairement après k h du BAEQ) (OPDQ. 197 1 a). 

La muhiplication des constats reha  aux problèmes de i'eau. dont font état les journaux 

nationaux (Lu Presse. Le Devoir notamment) et kgionaux (La Yocc de Io&. Le Counier de 

Saint-Hyacmthe notamment), susfite par ailleurs une intervention provinciale phis maquée en 

ce qui a trait à la gestion de I'eau. La province cherche don un mode d'intervention qui ferait 



ressortir l'importance d'une gestion plus efficace de lèau au Québec. Une première 

Commission mterministérielle est mise en phce en 1969. a laquelle succède en 1970 la 
. . 

Commission inteministérielle de l'admniistration des eaux dont le &t est définit en 1970. 

En paraUèle à cette conrmission politique, il existe une autre commission plus technique que 

met en place le gouvernement du Québec en 1968, à savoir la Commission d'études des 

p r 0 b l i . n ~ ~  juridiques de l'au ( C E P 1  oü C s r n A o n  Lcgcrdi) cn 1968. SE !a I;;En;e mzSc 

que la création de 1'OPDQ. Le mandat de cette cornmission révèle une double préoccupation 

de l'état québécois facr à l'eau, à savoir la déhition des contours jundiqws au droit 

provincial en milieu hydrique et la proposition d'un mode d'intervention plus unifie sur le 

territoire. A ce moment. le contexte semble d'ailleurs propice à une mtervention planifiée de 

l'état québécois puisque phisieurs municrpalités du Québec ne sont pas contre la réalisation de 

plans de gestion par k m  sous l'autorité provinciale tel que le révèle un sondage lors d'une 

journée d'études (mus 1969) tenue par le Comité d'aménagement des eaux de IVnion des 

municipalités du Québec (UMQ. 1969)". La Commission intetTnnziSténelle qui nipenise le 

travail de la CEPJE supporte alors l'idée de plans de gestion et d'aménagement par bassin 

(OPDQ, 197 1 a), ce à quoi incidemment I'OPDQ est sensible. 

Pour I'OPDQ. le plan Yamaska constitue une opportunité dans la mesure où le gouvernement 

québécois cherche à agir rapidement pour répondre aux préoccupations relatives à l'eau 

soulevées dès les premières données fournies par la CEPJE (OPDQ, 19691~. L'OPDQ 

cherche toutefois à animer le projet du MRN à une vision hiérarchique du développement du 

centre vers k périphérie. C'est ainsi que la proposition d'un arrimage structurel avec Montréal 

et avec le travail de la Commission de développement de la région de Montréal ou C ' D M  

récemment créée. lui convient bien L'OPDQ consent à retenir le bassin comme unité de 

". Une des questions posées aux intervenants qui ne s a i t  alon pas aà nombreux (moins dune 
cinquantaine), vise la réalisation de plans de bassins par l'autorité provinciale. 72 % des répondants sont 
alors d'accord pour que I'autorité provinciale prenne en charge de tels plans (UMQ, 1969, p.2). 
? Un premier rappon est déposé a ce sujet en 1970. Un second c o n m e  un nouveau cadre inai~ionnei 
de gestion avec l'opportunité de créer un ministère de l'eau., rapport dt!pad en 1971, et le dernier 
concerne une réforme de la législation de Peau au Québec en 1972 (Lavigne, 1973). 
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gestion, mais en autant que l'Office puisse conserver le contrôle des orientations 

d'aménagement en amont des projets (OPDQ. 1970a). 

Ayant réussi à s'imposer dans le doniame du p h  Yamaska I'OPDQ est néanmoins en quête 

d'une consolidation de sa position à l'échelie du territoire. Pour ce faire. roffice se réfere à 

ci s'avèrent d o n  les seuls rekis COMUS et reconnus par I'OPDQ. ayant succédé dans presque 

tout le Québec à l'approche manquée d'animation sociale initiée par le BAEQ au début des 

années 1960 (voir chapitre 3). Cette structure est stratégique dans la mesure où le projet de 

régionalisation administrative pensé par le ministère de l'Industrie et du Commerce auquel 

I'OPDQ souscrit. n'est pas encore véritablement Onplanté sur le temtoire au début des années 

1970 (Baccigalupo. 1972). 

Cette structure des CRD répond également à la volonté d'intégrer les coilectivités locales à 

l'effort de développement fomuiée en des termes assez vagues à l'origine de la Mission 

technique où il est question d'un certain ((Comité consuhatif' du plan d'aménagement des eaux 

du bassin de la Yarriaslw (Arrêté 2006. 1968)91. Bien que la nature et le moment de cette 

consultation ne soient pas ckiRment fixés, pas plus que la délimitation du territoire à 

consuiter selon l'Arrêté en Conseil 110.2602 de la Chambre du Conseil Exécutif en 1968. la 

présence de CRD permet de répondre formellement à ce besoin d'arrimer le territoire au plan 

tout en aîténuant M h m c e  technique du pian dominée par d'autres acteurs, dont le MRN qui 

a pris en charge la mjorité des études techniques liées au pian (OPDQ. 1970a). 

91. Ce m i t é  devait être cucnpsé de 19 représentants des municipalités a de représaitanu des 
industries. des producteurs agricoles et autres corps socio-économiques de la région, en nombre 
équivalent w inférieur a celui des municipalités. 



6.1.2 La régulation régionaie par les CRD 

Pour I'OPDQ. son milieu associé étant i'espace-région il s'agit d'utiliser les CRD conmie des 

rehis secondaires de la pianification Selon l'ûfiice. le principal avantage des CRD est de 

rendre plus facile le transfert d'informations techniques et politiques et de rendre plus légitimes 

ks ht~ïi~abïis d~ b t  SIE k t~ïïhk h a  CS ~ & ~ C A ~ C S  à h p W ~ â i b n  

provinciale ou nationale. ou qui sont plus simplement trop nombreuses (87 à l'origine pour le 

plan Yamaska, OPDQ. 1972aJ') pour asurer une planification rapide et efficace. 

À I'incitation de I'OPDQ. les CRD. qui sont à l'origine des Conseils économiques régionaux 

(CER) dominés par les Chambres de commerce locales. deviennent des Conseils régionaux de 

développement qui cèdent leur place à des représentants syndicaux. à l'église et a la Société 

Saint-Jean-Baptiste. société mtionaiiste bien connue (OPDQ. Développement ûuebec. vol. 1. 

no.8. juillet 1974. pp.6-7). Cette relative ouverture des CRD que favorise i'OPDQ est bien sûr 

p e m k  dans la mesure où les CRD veillent à assister I'OPDQ et a assurer le respect des 

orientations de ses plans d'aménagement. ce qui sera à la source d'une tension mjeure entre 

les CRD du bassin qui veulent étre reconnus comme acteurs du territoire et conserver une 

certaine autonomie et I'OPDQ qui cherche avant tout une soumission des relais régionaux à 

ses objectifi. L'OPDQ, en poumiivant une logique développée dans l'est du Québec et 

appuyée en cela par le ministère du Connienie. tend ainsi a miposer une gestion du territoire 

selon une logique organisationnelle hiérarchisée entre le centre décisionnel et ses «régions) 

exécutantes. 

En reconnaissant cette polarité de h décision et du développement du territoire. i'OPDQ ne 

peut que tavoriser une structure régionale coriforme a son objectif global de recentrer la 

planification à partir de Montréal Conséquemment, les CRD doivent s'ajuster à cette 

sihiation Dans cette perspective, lOPDQ conçoit un seul CRD pour l'ensemble de la région 

=. Le territoire initial de 87 cités. villes, villages et paroisses s'étendra quelques mois plus tard à 28 
autres entitk portant le totaI à 1 1  5 (int&rant notamment l'embouchure du lac Saint-Pierre). Toutefois, 



de Montréal auquel le basm de k Yaniaska serait soumis. L'OPDQ cherche alon une forme 

de représentativité qui laisse place avant tout, aux intérêts du centre montréalais. Toutefois, un 

contlit sur le plan de la représentativité du territoire se dessine assez rapidement entre le 

territoire où i'on trouve deux centres urbains importants et POPDQ qui s'appuie 

essentiellement sur le centre montréalaistréalais La revue de presse de la Voix de l'est 

wiciilKrêment. r2v& iirie suite de critiques du J&ut des a i u k  1970 cle Li pdrt da: 

autorités locales de Saint-Hyacinthe et de Granby qui tendent à définir ces temtoires comme 

régions distinctes. Tel que nous l'avons souligné au chapitre 4. Saint-Hyacinthe et Granby ont 

cornu une dynamique propre à l'origine de leur présence comme centres urbains et industriels 

majeurs au sem du bassin. 

Bien qu'il ne remette pas en cause la structure des CRD qu'il désire consolider. l'OPDQ 

consent à créer des conseils de développement (CD) pour Saint-Hyacmthe et Granby en 

autant que ceux-ci demeurent subordonnés au CRD montréalais9'. La marge de manoeuvre 

laissée aux mtéréts locaux est bien mince. d'autant plus que i'OPDQ se réserve un droit de 

regard sur le fonctionnement des CRD (régie mteme) qu'il hance. Le suivi et le contrôle 

administratif et tgiancier des CRD par I'OPDQ fàit en sorte que ces derniers ne peuvent pas 

fàcilement s'écarter des attentes formulées initialement par i'OPDQ. 

Ce suivi d'abord administi;ttif s'avère une modalité asentieUe a une gestion régionale efficace 

du point de vue de l'OPDQ. Dans cette perspective. I'OPDQ reconnaîtra un certain gkrnent 

de la structure du CRD et des CD locaux au niveau du bassin En effet. il juge le CRD et les 

CD locaux comme ayant un fonctionnement trop lourd et SKficace. étant peu représentatifi 

et peu capables de mobiüser les intervenants locaux. Dans ce dernier cas. les CD ont pourtant 
*. 

ré- demandé d'être rriandatés (ce que rapporte La Voix de 1 'Esi) pour réaijser des 

corisultations, dont ceUe relative au pian Yamaska, et même réaliser des projets locaux À 

les travaux d'envergure proposés dans le plan en 1 972 concerneront avant tout ces 87 municipalités. 
sj . Trois autres conseils de développement sont également créés pour la couronne sud de Montréal. 



cause de la controverse, il est dès lors difficile de porter un jugement sur la vémcité des 

arguments soutenus par I'OPDQ. 

Néanmob. les critiques de I'OPDQ auront une implication politique majeure puisqu'en 1974. 

soit un peu plus de trois ans après la reconnaissance officielie par I'OPDQ du CRD 

rejet du CRD et des CD affiliés n'est dors pas totalement injustif% puisque le niaire de Granby 

dira des CRD qu'ils sont : 

((sans mine réelle dans leur territoire réciproque. aux niveaux politique. commerd. 

industriel et humain.)) (Tremblay, La Voir de l'Est. novembre 1977. p.3). 

Cette critique formulée quelques années plus tard. à un moment où Granby sollicite des fonds 

de l'état québécois et notamment de I'OPDQ pour améliorer son parc industriel. s'inscrit 

toutefois dans le contexte où Granby a peut-être avantage à s'animer a la vision de I'OPDQ. 

On peut par ailiem souligner que I'OPDQ voit mai les CRD et ceiui de Montréai 

particulièrement. devenir autonomes et exiger des mandats qu'il n'est pas prêt à leur 

accorder9'. En effet. la régulation régionaliste défendue par I'OPDQ opère essentieiement du 

centre à la périphérie. Conséquemment, il se représente le rôle des CRD corn des courroies 

de transmission des politiques étatiques (Comité consuitatZ du Groupe ministériel de 

pianif'ication et de développement sur les Conseils régionaux de développement. 1975; Divay 

et al.. 1976). Ceîte vision fonctionnelle des organismes régionaux sera rejetée localement. 

niais aucune contreproposition d'une gestion régionale n'ankera à s'imposer. même si en 

1973 le CRD pense a k création d'm société d'aménagement et d'investissement régional 

Plusieurs articles des journaux locaux (Le Com'er et Lu Vok de 2 'Est) appuient le rôle des 

CD qui témoignent des efforts locaux de prise en charge du développement et de 

Le CRD demande au Cmml des ministres de rendre public le rapport de la Mission Yamaska et de 
confier au CRD la commandite de consultation de ce rapport et la mise sur pied d'un organisme de mise 
en oeuvre du projet d'aménagement du bassin de Ia rivière Yarnaska (proposition G-72-108, procès- 
verbal, première assembtée générale annuelle du Conseil régionaI de dévehppement 6-c, Saint- 



i'aménagement. Mais issus d'une initiative centrale, le CRD et les CD locaux n'auront pas su 

se mobiliser et devenir uw structure apte à infléchir. bonifier ou réorienter les enjeux 

régionauu et le plan Yarrra~ka 

Cette rupture OPDQ-CRD-CD qui ne sera pas comblée par une autre forme de présence 

mm ,;&oIu.!c ,c$ LIE ~ X T Z I ~ C ~  k h ~  dc I ' ;~~~xoc~c kitCm ~XXZUC I'OPDQ hifi h ifgühtbii 

du territoire du bassin et de ses d e s  centrales. Fait notable à constater. la région centrale est 

la seule région québécoise pour laquelle la structure Ryionalisée des CRD est abandonnée 

comme le souligne Divay et 01. ( 1976). 

6.1.3 Recentrage de la régulation 

Nonobstant h conclusion de la section précédente. le rejet des CRD par I'OPDQ peut être 

compris comme une action confonne à sa logique première. Certes. on peut dans un premier 

temps interpréter l'approche de I'OPDQ comme un rejet de l'approche régionale tel que vont 

le souligner les journaux locaux. C'est que certains joiimalistes vont souligner que dans la 

perspective d'un contrôle plus efficace des autorités 10- I'OPDQ préfère : 
. . 

((traiter avec chaque admnustration municipaie de fiçon isolée qu'avec i'ensemble des 

représentants du territoire.)) (Anonyme. 1 974. Le Courrier de Saint-Hyacinthe. p. A- 

2). 

Plus encore, i'édtorialiste P. Bornais ajoute que ce rejet est également un rejet de l'unité du 

territoire recoraiaissant que : 
- .  «iI est préferable pour le gouvernement de rencontrer de petites admnirstrations 

rnunicpies très divisées et incertaines que de courir le risque de rencontrer un h n t  

commun» (Bo- Le Cozurier de Saint-Hyacinthe, 1974. p.A-J). 

Toutefois. et tel que le révèle la suite des événements, nous pouvons y déceler un certain 

mxmtmge qu'opère IrOPDQ. Ainsi, tout en cherchant a assurer une représentativité ékrgie 

Hyacinthe, 18 juin 1 972). 



des mtérêts, i'OPDQ hvorise une vocation plus économique des CRD. La réforme proposée 

par un comité ad hoc qui étudie le rapport de I'OPDQ avec les CRD ne fernet pas en cause 

cette structure. II privilégie plutôt une majorité de membres provenant de groupes socio- 

économiques (67 % 33 % pour les municipalités et les individus). membres devant répondre 

comme témoins privilégiés des politiques de l'état. À partir de ce moment. le CRD mntréakis 

qui a p d u  s n  xsr&iation n'<a mkanbbbkn~nt  plus prisent chxi k Josier du p h  

Y amaskaq5. Après sa refonte à la h des années 1 970. il s'occupera essentiellement du centre 

métropolitam 

L'OPDQ veut d'autre part intervenir au sem des Cantons de l'est qu'il reconnaît mieux 

comme «région» administrative. Cette région chevauche déjà le bassm de la Yamaska En 

effet, le CRD des cantons de l'est (CRDCE) couvre les secteurs de Valcourt et de Waterloo. 

De plus, le projet Estme mis sur la table en 1971 (d'abord une esquisse d'aménagement, puis 

un premier 1R.re blanc sur i'orientation du développement régional des Cantons de Pest) tàit 

intervenir plus directement I'OPDQ qui s'allie au CRD des Cantons de l'Est (CRDCE). à un 

groupe de recherche en aménagement de l'Université de Sherbrooke (le Centre de recherches 

en aménagement régionai ou CRAR) et au gouvernement fëdérai, qui doue une subvention 

dans le cadre du programme ARDA (programme arrivant toutefois à échéance) niais qui est 

autrement peu présent. Dans ce cadre où I'OPDQ est à peu prPs le seul acteur institutionnel 

contmirement au plan Yaniaska i'approche véhiculée en m a t h  de développement régionai 

est beaucoup plus près de h logique des autres missions répionales comme i'est du Québec 

(cas du BAEQ). puis des récentes missions au Saguenay, au iac Saint-Jean et en Abitibi (en 

1969). puis de celle de Charkvoix en 1973 comme le rappelle hubc  (1 997). 

Aloa que ce livre blanc accorde une priorité au développement rérréata des Cantons de Est 

devant répondre à ia «régiom et «à la deniande de la région de Montréal>) (OPDQ, CRAR, 

'XI . Le CRD de Montréal ne disparaîtra pas, mais deviendra comme les autres CRD un organe A vocation 
essentiellement h o m i q u e .  L'appellation est maintenant le CRDiM (île de Montréal) alors qu'on note 
un CRD pour la Montérégie qui englobe un territoire beaucoup plus vaste que le stvl &in de la 
Yamaska 
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. . CRDCE, 1973, p.261), les auteurs proposent la tenue de codérences admniistratives 

régionaies. approche qui sera privilégiée après l'élection provinciale de 1976. Le CRDCE. bien 

que privilégié par rapport au CRD de Montréal aura un rôle secondaire dans la planification 

et ce même s'il participe activement à la démarche mise de l'avant par I'OPDQ et réalise une 

consuhaîion de divers intervenants socio-économiques du territoire dont les demandes sont 

beauciiup plus p r & k  iiiiiiKre Jiiiicneniiuiis iudes (voir C R K C .  i973. A vis JW 

I'onentutiun du dheloppement Je I'Esirie. rééù. OPDQ. Senrice de reprographie. ministère 

des Communications). L'OPDQ opère déjà un autre virage au profit de conférences 
. . 

admmistratives. fornies d'intervention qui appuient davantage et au niwau institutionnel 
. . 

I'unitti régionaie administrative qu'il fàvorise dès son origine comme nous l'avons indiqué au 

chapitre 3. 

L'année 1974 amorce e n h  une réflexion axée sur la définition d'une ((politique de la 

consultation>) avec la tenue d'une première Conférence administntive régionale (CAR). Le 

but est de se donner de nouveaux moyens de coordination des actions mstinitionneiies sur le 

territoire (OPDQ. Développement Québec, voll, no.8. juillet 1974, pp.3-6). approche qui 

pourmit notamment certaines recommandations fornulées dans le cadre du projet fitrae. On 

y décèle alon une volonté de s'appuyer davantage sur k milieu des aEaks. à rmstar de la 

réforme entreprise au niveau des CRD. une tendance qui sera encore renforcée à la 6n des 

années 1970 et au début des années 1980 par l'instauration de confërences ou sommets socio- 

économiques (Prouix, 1 9 % ) .  

Dans le contexte du plan Yanÿiska. k stnicture régionaie des CRD est donc margmalisée 

parce que jugée inefficace ou inopportune c o r m  soutien r&bnal à h planification du bassin 

À partir de ce moment, l'OPDQ, toujours en fàveur du principe structurant d'une logique 

ensembliste de pknification du développement régionai, aura recours à d'autres modalités 

d'intervention visant à mieux consolider i'unification admhhrative des régions. 



6.2 LA COORDINATION INTERNE NÉCESSAIRE A LA PLANIFICATION 

RÉGIONALE 

. . A partir de 1974. I'OPDQ veut surtout régier des questions d'ajustements -tifs. 

D'abord. Ies dépenses courantes de i'état québécois atteignent un sommet historique de 6,9 

r l i l hds  de doihrs. nrantuit plus ch qubtuple par qprt à ! 960 et plus de 37 fois supirieur 

à celui de 1945 (Duniais, 1976). E d e ,  l'inflation augmente rapidement à cause de la 

croissance bonornique intérieure au Canada puis des restrictions imposées par les pays de 

I'OPEP sur les quantités de pétrole produites. En 1 974. l'inflation est déjà de l'ordre de 1 1 

p. 1 00 pour les produits de consornniation (Pruneau 1 978). Ces facteurs qui renforcent la 

nécessité d'augmenter l'efficacité des interventions gouvernementales. concernent i'OPDQ 

dans Ia mesure où i'accent est mis sur son mandat initial de coordination interministérieUe. Ce 

renforcement des modalités de coordination en complément à um phikation efficace au 

niveau national et régional ne sera pas sans effets sur ia structure de gestion du pian Yamaska 

présentée à la section suivante. 

6.2.1 La politique régionale définie par le Rgime fédérai-pruvincial 

L'année 1974 marque un certain aboutissement des dations fëdérales-provinciales en matière 

de développement régionai. A la suite de la création de I'OPDQ et du MEER Méral 

(ministère de l'Expansion économique régionale). divemes discussions ont lieu relativement à 

l'entente ARDA et aux suites à d o m  à cette entente qui se voulait au départ un soutien 

conjoncturei. Au début des années 1970, il y a une volonté de part et d'autre d'assister 

stnicturekment le développement Rgional au Canada et au Québec. Les négociations 

aboutissent dans le cas du Québec à la création d'une première entente-cadre du 

déveioppement visant à orienter les dépenses gouvernementales à venir. Les objectif% 

généraux de création d'emplois, de qualité de vie et de «participation accrue des Québécois à 

leur propre développemenb) sont atnmiés (OPDQ, Dévelop~ement Québec, voL1, 110.4, 

1974, p.5). 



Une série d'ententes sectorielles (Ententes-Cadre) conclues entre l'OPDQ et le MEER 

viennent ensuite donner une portée plus précise à ces ententes dans la mesure oii des sommes 

sont négociées pour le secteur des ressources naturelles du transport et de l'eh 

notamment. Un ensemble de programmes conjoints de financement est ainsi élaboré. Malgré 

ces ententes, on s'inspire tc~jours de principes économique formulés par le rapport HMR 

&OH cl;lpitic 1). soit k i2ilfoxbmmt dc h s t m c ~ ~ c  korariqut québécoise SI riccord m e  

le pôle de developpement montréalais et i'aide au secteur privé (grandes entreprises 

indutrieiles) (Guay, 1996). On veut restructurer l'espace en créant des pôles économiques 

secondaires répondant au développement régional mais en accord et en soutien au pôle 

centrai monnéalais. Une régulation mixte fédérale-provinciale planifiée96 succède à une 

régulation appuyée sur des ententes axées sur des régions-problèmes. comme c'était le cas 

avec l'entente fëdéraIe-provinciale ARDA. 

Mais il y a plus. L'attention que porte 1'OPDQ au bassin de la Y m k a  est aussi détoumée 

par Ie gouvernement fédéral au prof3 de la «couronne no& de Montréal où l'on anticipe h 

création de l'aéroport de Mirabel une réponse à la modernisation de l 'ahpon de Toronto. A 

ce moment. le Conseil de planification du développement du Québec (CPDQ) abandonné en 

1968. rehit siirtàce en juin 1971 alors qu'il est sensé compléter le travail de I'OPDQ par la 

corisultrition d'intérêts «nationaw). Son rôle consuhatif est de taille puisque. parmi les 

membres de ce conseil. on retrouve notairrment le pRsident et directeur général de k Bourse 

de Montréal et de k Bourse cariadienne, le président de l'Union des producteurs agricoles le 

maire de Montréai et cehi de Québec (OPDQ. Développement Ouébec, voll. 110.6. mai 

1974. p.5). Le Conseil appuie aion le projet Mirabel et favorise amsi un recentrage plus 

Eranédiat vers Montréai, renforçant l'idée que le bassin de h Yamaska n'est pas une priorité 

nationale. 

- - - 

'. Roulx (1997) uniligne que ces ententes auraient influena les ententes État-régions mises en place en 
1988. Toutefois. il y aurait matière a étudier les raisons selon lesquelles la formule n'est pas appliquée 
avant 1988 et la portée de ces demi& en regard des efforts entrepris dans les anndes 1970. 



6.2.2 La coordmation intemimstérielle des réguiatiom sectorielles 

Centré sur une dialectique fédérale-provinciale, i'OPDQ p d  ses distances avec une 

approche régionalisée axée sur les CRD. L'OPDQ fàvorise la miçe en p k e  d'une structure de 

coordination plus centralisée pour la mise en place des équipements sur le territoire. ce qui est 

XII& tàzilitcr ks n@ci;uboj intermirisdicks. En :9?1. juf b q ù c  k C M  r i 0 f ; t ~ ~  

est désavoué par I'OPDQ. ce dernier met de l'avant une double structure fonctionnelle 

localisée à Québec. Ià où se trouvent iocaiisés les centres de c o d e  des acteurs 

institutionnels. II y a d'une part. la création d'un Comité d'exécution qui fait place à un 

groupe de fonctionnaires prêtés par les divers ministères impliqués dès la conception du plan 

Yarnaska et chargé des aspects techniques de la mise en œuvre. Puis la création d'un Comité 

d'orientation qui établit la coordination mtemiinistérielk des sous-ministres du MAM. du 

MRN, du MAC. du MTF et du MTCP (Arrêté en conseil Chambre du Conseil exécutif. 

m. 1449-74). 

Le contexte de kt mise en oeuvre du pian mipose une structuration concertée de l'action de 

l'état et une participation efficace des divers acteurs institutionnels devant. en principe. 

articuler les régulations sectorieiles en conformité avec le p h  d'ensemble de la Yamaska. 

Conformément au mandat qui lui a été donné en 1968. SOPDQ, qui coordonne i'action des 

acteurs institutionnels impliqués. doit composer avec des fondormaires qu'il ne maîtrise pas 

puisque ceux-ci sont prêtés par leur ministère d'attache corrmie le reconnaîtra plus tard Jones 

(1 978). 

À l'époque égahmt .  les règles de la planification proposées par rOPDQ (schéma régionai 

annuel contrôle des crédits des autres ministères) foa l'objet de vives oppositions intemes ce 

qui est confmné quelques armées phis tard (OPDQ, Développement Québec, VOL l.no.6. mai 

1976, p.8-9). Le rôle de I'OPDQ n'est pas b i i  vu par les acteurs institutionnels habitués a 

fonctiormer seuls ou directemeni en réseau avec le niveau politique. 



En troisième lieu. il fàut pouvoir établir une action commune a m t  de s'assurer de k 

participation des municipalités du milieu ou d'mformer la population impliquée par les divers 

programmes d'intervention mis de l'avant par le Comité d'exécution (&té en conseil 

Chambre du Conseil exécutx no. 1449-74). Le risque d'être discrédité sur la place publique est 

en effet présent. 

E& compte tenu des ressources M é e s  qui iui sont dévohies annuellement (après 

deniandes successives auprès du Conseil du Trésor récemment il peut difficilement 

rencontrer les objectifs de la programmation proposée initialement par le plan Yamaska 

(OPDQ. 197%). L'OPûQ aurait préféré un contrôle budgétaire articulé sur la base des 

termes quinquennaux du pian plutôt que d'avoir a justifier annuellement b budgets 

demandés. Ces contramtes font d'ailleurs en sorte que lOPDQ se limite souvent à un contrôle 
. . 

budgétam des activités. La régulation admmistrative (régulation interne à l'état) comme 

préakble à la réguiation du territoire (régulation externe a I'état) émerge comme une 

problématique qui domine désormais la logique ersembliste du plan Yamaska 

6.3 RENFORCEMENT D'UNE PLANTFiCATlON RÉGIONALISÉE DE LA 

GESTION DE L'EAU 

La régulation admmistratrv 
. . 

e mipose de noweUes contraintes qui ne sont plus celles de la 

conception des projets et des ouwages. L'OPDQ se voit allouer un d e  de contrôleur 
. . 

admrnistratif soumis au Conseil du Trésor auquel il dot RndR compte de l'allocation des 

budgets dépensés et de la réalisation des projets, puis obtenir les nouveaux fonds pour l'année 

courante. Dam ce contexte. i'OPDQ estime nécessaire de justdkr de manière plus 

systématique et rationnelle les effirts à engager pour réaher k plan pour les cinq arnées à 

venir (Mémoire, Comité d'orieritation à l'intention du Comité ministériel permanent 

w . Cela est soulevé dans certains compte-rendus de téunion du Comité d'exécution du plan Yarnaska et 
par Jones (1 978). 



181 

d'aménagement, octobre 1978). L'OPDQ peut aussi profiter de l'occasion pour atFrmer le 

sérieux de sa démarche. 

6.3.1 L'évaluation du plan comme opportunité de renforcer k régionalkation 

Sitn q~~';ü>r piscs avec !CS cxigciixcs con tm ig~ i t cs  &i Coî i i l  du T k s ~ r .  c'est xwsi CL -.-LX 

d'assurer une pleine rraîtrise de la prolpammation des projets et activités que l'OPDQ propose 

une évaluation quinquennale du plan Annoncée dès le dépôt du projet (OPDQ. 1972). le 

principe de l'évaluation puisqu'il n'est pas encore question de la forme que prendra cette 

évahution constitue un élément central au pilotage et à la correction des actions planifiées et 

au besoin. au recentrage des efforts à venir. 

La& de côté pendant plusieurs années. le principe d'une évaluation commence à être discuté 

sérieusement alors que I'on se rapproche du premier tenne quinquennal ( 1  973-1978), temie 

devant assurer la poursuite du plan jusquoen 1983. au moins si ce n'est 1987. Dans cette 

perspective. le Comité d'exécution présente en 1977 une d e d e  formelle au Comité 

d'orientation. de réaliser une évaluation des efforts entrepris au t m  de cinq ans de mise en 

oeuwe (1973-1 978). Plusieurs réticences sont alon notées relativement à cette évaluation 

particulièrement en ce qui a trait à i'assaInissernent des aux qui n'a pas véritablenient débuté 

@réoccupation des SPE) et au sujet du débit minimum réservé que devait assurer la 

régubnsation opérée par le MRN (Mémoire du Comité d'exécution au Codé d'orientation 

du plan Yamaska fëvrier 1978). Dans le but d'assurer une certaine neutralité au processus 

d'évaluation et de répondre aux préoccupations des acteurs réticents, WPDQ avait pourtant 

dé@ proposé en " 1977 de retenir les Services de G. H. Jones, qui a déjà travaillé pour 

I'OPDQ niais qui est aiors associé i IWRS (qui relève de I'Université du Québec). mstitution 

qui a produit une bonne part d a  études en soutien aux actions du MRN et des SPE. 

Le principe de Tévahiateur externe est dé* reconnu par le Corseil du Trésor c o r n  mesure 
. . 

de bonne gestion admmistratiw. LLvaiuahn n elle même un principe de gestion rationnelle 



des fonds publics et de gestion des ressources, comme nous l'avons précisé dans le cadre de 

I'approche rationnelle au premier chapitre. Ce besoin d'évahier les résuitats des acteurs 

institutionnels est d'ailleurs assez largement admis à la fin des années 1970. le MRN et le MTF 

étant parmi les premiers promoteurs du principe de programmation budgétaire a d'évaiuation 

par résultats (voir chapke 3). Mais il est Mai qu'au moment où l'on discute de I'éduation 

manière à éviter une critique trop virulente. l'ensemble des acteurs du pian vont convenir que 

le Comité d'exécution sera i'organisme d'évaluation auquel bws dem soumettre son rapport 

(voir les compte-rendus de réunion du Comité d'exécution pour les années 1977 et 1978). De 

plus. la diainon sera restremte pour en limiter l'impactv8. 

Dans l'esprit d'une planification d'ensemble. le rapport Jones sera très critique quant a k mise 

en œuvre du plan. En conchision de son rapport. Jones (1978. p.234) souligne notamment 

que: 

«Les programmes reguüiers et les priorités des ministères ont primé sur les projets 

à'innovation jugés nécessaires p u r  suivre i'évolution des problèmes de l'eau dans le 

bassin>). 

Si àans l'esprit de Jones on peut agir par le biais de rekis régionauv des acteurs institutionnels 
* .  

conformes au principe des régions admmstmtives d é f d u  depuis le début par I'OPDQ, son 

argumentation concemant le norrrespect des objectifs premiers, des échéanciers et des 

budgets conforte d'une certaine m;inière I'OPDQ qui espère reprendre un rôle p h  actif dans 

la gestion du p h  en ben avec ses propres O bject Es de gestion tedoriale. 

*. La rapport Jones (1978) n'apparaitra même pas dans la liste des centaines de publicaiions de I'OPDQ 
(1989) alors que des documents de travail relatifk au plan Yamaska y figureront. 



6.3.2 La logique ensembliste asmnüée au rôle de I'OPDQ 

Aprés avoir pris connaissance du rapport de Jones (1978). I'OPDQ amorce une démarche 

visant à réaliser un ensemble de schémas régioriaux de l'eau, dont celui de l'Estrie réalw en 

1979. schémas intégrés sous la forme d'un schéma global pour l'ensemble du Québec (voir 

OPDQ. 1980). 'Li ps ib i l i t i  Je r&dkcr SU Sn pkin ionn3k des x M m  ifiTrcicm dc 

gestion de I'eau à partir d'une base régionale constitue une opportunité que le plan Yamaska 

n'avait pas réussi à hi oi5-k. à cause des multiples acteurs qu'il devait coordonner avec des 

milieux associis différents. Il y a ici une volonté d'assurer l'adoption dùne perspective 

ensembiiste sous le contrôle unique de I'OPDQ. et ce indépendamment des autres acteurs du 

territoire. qu'k soient au niveau ministériel ou local 

Si I'évduation semble un moteur du retour aux ((schémas régionaux de I'eaw). d'autres 

facteurs contextuels doivent toutefois être évoqués. Il y a d'abord le fàit qu'un premier 

ministère de l'Environnement est en voie d'être créé. reprenant en fin de mandat et de 

responsabilité plusieurs éléments propres au plan Yamaska tels l'assainssement de I'eau et la 

régularisation L'OPDQ veut a ce chapitre conserver le droit de fixer les orientations du 

développement régional à la base des mesures de gestion de l'eau. y compris des choix en 

matière d'assainissement. II y a aussi l'émergence d'une première Loi sur 1' --nt et 

l'urbanisme qui a notamment pour objecta de réaliser des schémas d'arilénagernent mais sur 

des portions de territoire plus petites que les unités régionales que défend I'OPDQ. Le but est 

d'assurer une cohérence fonctionnelle entre l'aménagement du sol et de I'eau. le 
. . 

développement et k gestion des ressources, les unités admmistratives et les miniicipaiités 

régionales de comté (MRC). Dans ce cadre. I'évahiation des hilesses de h phifkation au 

sem de le Yaniaska peut apporter des éIérnentsjustifkatifS au dorcement de la pladkation 

c o r m e  mode de réguhtion coordonnée des territoires susceptiiiks d'être découpés davantage 

par les politiques d'environwment ou les schémas d'anhéflagement. 



Su.  le p h  de ta logiqw de I'OPDQ, les s c b  de l'eau témoignent d'un effort plus vaste 

visant à redéhk les «problématiques régionales) et à proposer des ((orientations de 

développement» pour toutes les régions du Québec. Dans le cas de l'Estrie (nouveau nom 

donné aux Cantons de l'est) par exemple. la problématique fait ressortir une analyse 

sensiblement similaire a la perspective de cadrage du plan Yamaska (voir OPDQ. l978a) alon 

que ic.s urientiiibm d r l k n n t  claiu uix prspi ive  d:~aut~divdûpp~~icnt  dc k r2giorÿi 

comme on le souligne (OPDQ. 1978b). Tout en reconnaissant la domination de la région 

montréalaise. on affirme une volonté de régionaliser le développement. c'est-à-dire i 

«déconceninm (par opposition à décentraliser) l'état alors que la régionalisation ministérielle 

est relativement avancée par rapport aux années 196û. L'idée de tek schémas est alors k 

suivante : il faut revenir a un plan d'équipements que l'on peut mieux ajuster au 

développement régional dans la perspective de lever les contraintes envirommentales à la 

croissance (voir OPDQ. 1980). Dans le cadre de ces schémas régionaw. le bassm Yamaska 

n'a plus la même pertinence sur le plan territorial et ce d'autant plus que le MRN est 

désormais absent de h réalisation de ces schémas. En effet. la dynamique du bassin et son rôle 

sont redétinis à I'mtérieur de l'unité régionale. le bassm détant phis qu'une sous-région 
. . 

inciuse au sein de la région admrmstrative de l'Estrie (OPDQ. 1979a). 

Dans la perspective de I'OPDQ. il y a une volonté de feSitLIer les enjeux de k gestion de l'eau 
. . 

et des équipements associés. a l'intérieur de la dynamique régionale et -e 

esquissée dès le milieu des années 1960 par le MIC. et de proposer un outil adapté qui est le 

schéma régional de I'eau, déjà soulevé par la Commission d'étude des problèmes juridiques de 

l'eau (CEPJE) dès le début des années 1970 (CEPJE, 1971). Le p h  Yamaska qui n'a pas 

bien Rpondu aux objectifk de régionalisation de I'OPDQ. est amsi revu à la lumière d'une 

nouveik proposition mise de l'avant en 1978, l'année où Jones (1978) dépose son rapport 

d'évahüition du plan Yamaska. Le rapport Jones est sans doute l'un des Wem qui a tacilité 

le choix des schéms régionaux comme proposition de h part de I'OPDQ alors que d'autres 
~ e s m i n i s t é r i e ~ s e  mettaient en place. 



6.3.3 Latence et ré-émergence de rapproche régionaliste 

Si i'exercice des schémas régionaux de I'eau est amorcé à la fin des amies 1970. celui-ci ne 

reste toutefois qu'un exercice nn papier avec la mise de l'avant des schémas d'aménagement 

l'échek des MRC (Loi sur l'ankmgement et Fur- de 1979) sous le contrôle 

alors d'intégrer un ensemble d'élus municipau~ au sein d'un nouveau système de règles 

fonctionnelles et rationnelles définies par l'état. bien qu'excluant les acteurs socio-économiques 

de cette structure. La régulation état-MRC. qui présente l'avantage de se rapprocher des élus 

locaux sans leur hisser toutefois la marge de manoeuvre h pouvoir électif régional 

s'impose donc fàce aux «schémas régionaux de l'eau» réalisés à i'initiative de i'OPDQ qui 

avaient la fàiilesse notamment de ne proposer a u c m  relais régionaux et de ne pas impliquer 

d'autres ministères. 

L'approche développée par I 'OPDQ~~ pour la gestion de l'eau sera abandonnée à h fin des 

années 1970 a cause de la création d'un nouvel acteur irtstitutionnel spécialisé chargé de 

réguler sectoriellement les diverses politiques liées à l'environnement. Ainsi. la création du 

premier ministère de I'Enwonnement du Québec (MENVIQ) en 1979 qui regroupe les SPE. 

le Bureau d'études des substances toxiques. la Direction générale des eaux. et inclus un 

nouveau service concernant la consendon des écosystèmes. servira de justification à la 

révision des actions lKes à h gestion de l'eau au Québec; révision qui co'hcide 

particulièrement avec i'annonce d'un vaste programme de dépollution des eaux (le Programme 

d'assainissement des eaux du Québec ou PAEQ visant les sources urbaines. mdwtriek et 

agicoles). À mir de ce moment. la gestion de Peau sera refomuiée conune un projet 

d'assainkment ggénéralisé des eaux projet qui conservera ravant-scène de la gestion de 

l'eau jusqu'a ce que le programme d'équipement sot en bonne partie réalisé1". Désorniair 

OP. L'OPDQ sera néanmoins actif en ce qui a trait aux études relatives a la structure économique du 
Québec et aux particularité des divers secteurs économiques (vou publications de L'OPDQ, 1989). 
'"''. L'assainissement mobilisera les e f f i  gwvmiementaux dans la mesure oii il est question a la fois 
du milieu municipal, industriel et agricole (voir les chapitres 7 à 9 où CS espaces seront discutés plus en 



I'OPDQ, qui n'est plus un acteur principal de la gestion de Peau. ho& sa fonction 

d'analyste du contexte socio-économique du territoire. ne réussita pas à s'kqmser comme 

centre de la planification au Québec. 

Il est d'ailleurs paradoxal que ce ne soit qu'après la refonte de l'OPDQ en 1992. sous la f o m  

bun r~üi,-cau r l i r ibrc  iks R5giom ct daris k smtcxtc dc r&isbn dc kà sec~ndc p k  rl<: 

réalisation de schémas d'aménagement qui dépasse de plusieurs an&s i'échéancier 

quinquennal initial que l'idée des schémas de I'eau émerge à nouveau. Toutefois malgré les 

similitudes avec l'approche de I'OPDQ sur le plan des objectifs le ministère de 

l'Environnement. puis le ministère de I'Enviromment et de k Faune reprend cette idée de 

schémas de I'eau en tenant compte des limites des MRC et de I'unité hydrographique 

(COBARIC. 19%). Le projet COBARIC (Comité de bassin de la rivière Chaudière) qui sera 

lui aissi un projet pilote comme le plan Y a r d  rappelle la di8iculté d'une approche 

mtéyréeiO'. Sans der trop loin dans I'examn de ce cas gui supposerait une analyse 

comparative plus détaillée. nous pouvons néanmoins dégager un certain nombre de constats. 

Avec le projet COBARIC, il y a d'une part k résurgence périodique d'une idée qui n'est pas 

entièrement disparue même si le projet du p h  Y m k a  est bien teminé. Puis. il y a un 

contexte financier et de légitimité du rôle de l'état qui n'est plus exactement le même. En 

effet. les restrictions budgétaires imposées aux divers ministères. dont ceiui de 

l'environnement. Ment  la capacité d'agir seul, d'où ce besoin renouvelé d'une mtégration 

nisthxtionnelk. Également. même si le pian d'équipements associé à l'assasiissement 

municrpai des eaux est fort bien engagé (SQAE. 1995). de nombreux problèmes subsistent 

quant à làccessiiilité physique. sanitaiR et esthétique des eaux. 

détails. 
'O1. Une initiative fédérale-provinciale (plan d'action Saint-Laurent) à l'origine de la formation de 
comités ZIP (Zones d'intervention prioritaire) au daut des années 1990 chargés de réaliser des plans 
d'action et de réhabilitation écologique locaux est possiblement un autre facteur moteur de l'initiative du 
MEF en 19%. 
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Dans ces conditions et outre i'arriniage avec les MRC''~ qui est diffërent. on remarque b 

même volonté d'arrimage au territoire et d'optimisation des usages que dans la proposition 

initiale du pian Yamaska lors de la défmition du mandat en 1968. De p h  on se pose les 

mêmes questions sur l'organisation fonctionnelle d'une structure régionalisée de régulation 

D'ailleurs on souligne avoir consulté des agences h n ç a k s  de bassin desquelles on semble 

s'kiircr (TicrS,lay ct Dilijk. 1997). tout au i r - i i s  piir les SDAGE (Scl~Giiw Jira~curj 

d'aménagement et de gestion des eaux). 

A la fin des années 1990. c'est le bilan avironnemental du bassin qui a occupé la majeure 

partie des efforts du COBARIC (bihn déposé en 1 998)' à l'instar des premiers travaux opérés 

par le pian Yamaska Par delà ce travail d'inventaire. il s'agira de voir dans le cadre d'une 

recherche complémentaire a ceiiesi comment les abject* de gestion de l'eau. les moyens 
. . 

mis de i'amt et les arrimages administratifs et politiques vont évoluer pour etre capable de 

juger de k direction et du parcours réalisé depuis k p h   amask ka'". 

6.4 CONCLUSION 

L'OPDQ prend les commandes de la réalisation du projet d'aménagement des eaux du bassin 

de La rivière Yamaska peu après la mise sur pied de la Mission technique Yamaska. Protitant 

d'un contexte globalement interventionniste comme nous I'avons démt dans le chapitre 3. 

puis d'une conjoncture particulière a h h des années 1960 où la gestion planifiée de l'eau 

suscite un mtérêt de la part de I'état et de certaines municipalités comme nous l'avons 

lm. Le MEF cherche, a l'instar du plan Yamaska a réaliser une expérience pilote. Le territoire choisi est 
la rivière Chaudière à proximité de Québec cette fois. On se rapproche de Québec dans la perspective 
d'en taire un modèle politique. En effet, œ qui est visé est moins I'implantation rationnelle d'ouvrages 
que la gestion des conflits locaux. Le projet s'appuie alm sur la création du Comité de bassin de la 
rivière Chaudihe (COBARIC), une proposition de «gestion intégrda) encadrée par le MEF qui le 
finance en très grande partie. 
Im. II faut noter que d'autres expérimas d'intervention locale a I'inténeur de divers bassins ont étC 
tentées (ex. riviêre Etchemin, Boyer, L'Assomption, etc.), mais oes expériences n'ont pas la prétention 
ni la capacité d'ailleurs de proposer une logique ensembliste dans la gestion du territoire et de l'eau. 



souligné dans h première section de ce chapitre, I'OPDQ amive à s'imposer comme 

coordonnateur et porteur d'une nouvelle logique ensembliste de gestion du territoire. De Fait. 

comme nous le constatons en 6.1.1. I'OPDQ devient I'mterEice obligée de toute planification 

sur le territoire québécois. qu'elle soit autonome ou qu'elle implique le gouvernement fédérai. 

L'OPDQ est également l'mterfàce fonctiomüe entre le gouvemement et le tedoire dans la 

iifiurè où il j'allie âux: C W  et aux CD q d P  vcüt ü i r  comrrs ;ck i is F I  en phcc des 

politiques publiques centralisées. Ce rôle. dont I'efficacité ne sera pas anestée par la pratique 

des CRD et CD locaux comme nous le précisons en 6.1.2, sera revu dans le contexte d'une 

régionalisation plus poussée des interventions de 1'OPDQ. 

. . 
Mais avant de procéder à ce recentrage. I'OPDQ demeurera l'interface adrnmtstrative entre le 

plan Yyiiaska et le Conseil du Trésor qui alloue annueliement les fonds pour la réalisation des 

projets particuliers. Sensible aux résultats sur le plan de la conformité des dépenses et des 

projets réalisés le Conseil du Trésor, qui h i t e  la capacité de dépenser du Comité 

doexécution pourra servir d'allié a I'OPDQ qui saura imposer le besoin d'une évaluation 

q u i n q u d e  du plan Yamaska afin de le réorienter vers h perspective d'mtégration initiale. 

L'évaluation n'étant pas une activité neutre, elle fàit l'objet de débats au sein du C o d é  

d'exécution Le compromis sera de FaSe appel à un évaluateur externe devant se rapporter en 

premier lieu au Comité en question Le contrôle de l'évaluation constitue a ce chapitre un 

enjeu que l'approche rationnefle des politiques pubtiques (présentée au premier chapitre de k 

thèse) reconnaît rarement. 

La difticuité de recentrer le plan Yamaska entre autres fàcteurs adne rOPDQ à vouloir 

renforcer sa présence comme in tdce  unique entre le gouvernement et les régions 
. . 

admmistratbes par un travail en amont de planification par le biais de schémas régionaux de 

I'eau (6.3). Ces schémas réalisés pour l'ensemble du Québec auraient permis à I'OPDQ 

d'occuper en principe. une position domiriante au sein de h gestion du territoire qui i ' a d  

placé audessus des nouveaux xhénias d'aménagement des MRC et des nouvelles poliiiques 

environnernedes, y compris du ministère de I'EnWoMemeni récermneid créé (MENVIQ). 



189 

À la 6n des années 1970. h perspective hiérarchisée du territoire de I'OPDQ ne sera phis 

reconnue pou. ce qui est de la gestion de l'eau au Québec, le M E W Q  ayant lui-même 

intégré plusieurs des rôles et fonctions assumés ou potentiellement assumés dans le cadre du 

plan Yaniaska par le MRN (Rgulansation), le MAM et les SPE (assainissement municipal et 

9idustrieI). le MAC (assainissement agricole), le MTF (érosion des berges et protection des 

p h k ~ s  û~rh5lcs)  ct h MTCP ( c ~ ~  cspcs  p~~tigds). 

A la fin du plan Yamaska I'approche intégrée que véhicule I'OPDQ ne lui laisse que la 

possibilitt de réaliser des études prospectives d'analyses sectorielles de l'économie et du 

territoire. avec un pouvoir trés limité de recommandation de mesures particdières pour 

améliorer ks progranmes existants. Même si la perspective de I'OPDQ demeure centrée nir 

une compréhension hiérarchisée des relations entre les territoires et qu'il y a toujours la 

présence des CRD. le ((choix des régions) (politique régiortaie de 1983). puis les ententes- 

cadre avec les régions de 1991 (politique régionale de 1991) constituent des initiatives 

centrées sur le financement de projets particuliers qui n'ont plus la même perspective 

d'ensemble qu'auparavant. Même k récente politique de ((soutien au développement local et 

régional» de 1997 s .k r i t  dans une certaine concertation niais qui ne possède plus d'objectifi 

ou de projections sur son propre devenir. Alors qu'avec le plan Yamaska existait une certaine 

correspondance entre la logique ensembliste de la phnification et régionaliste. le virage opéré 

dans les années 1980 révéle une perspective régionaliste. qui s'appuie donc sur l'entité 
. . admnustrative régionale, mais sans pian d'ensemble. La 6n du p h  Yamaska constitue a ce 

chapitre un révélateur de la fin du projet de gestion mté@ pensé dans une perspective 

rationnelle. tout au moins pour une cenaine période. 

Par delà le discours et i'expérience encore trop récente du COBARIC menée dans un cadre 

relativement &rot nous pouvons noter la difnculté de penser le développement de manière 

unifiée et cohérente dans h mesure où h fonction d'objedfk globaux à atteindre, de structure 

institutiomiek d'appui à ces objectik, de soutien h i e r  et politique et de projet technique 

font dehut. La critique du plan Yan>aska dot aussi se hk dam la perspective dialectique 



d'une absence systématique de tels plans. La difficulté de mise en œuvre d'un plan si eue 

révèle les M e s  d'une certaine approche technocratique dans b compréhension et la gestion 

du territoire. ne suppose toutefois par un  jet en bloc de tout effort de planification En effet. 

le développement durable suppose un certain consensus quant a la désirabilité des choix de 

nos actions a venir. 

~~alernent. le rôle de la prospective que I'OPDQ mène nu le pian technique pou. le plan 

Yamaska (voir chapitre 4) n'a plus sa mison d'être lorsque les projets sont pensés et financés 

dans une perspective de court terme. Pourtant, l'argument d'une gestion mtégrée qui est 

ramenée à ravant-scène avec l'exemple du COBARlC suppose un certain cadre normatif a 

partir duquel des projets ou des actions pounont étre comparés. Le retour aux prévisions, 

phis hrgement comprises comme une certaine sensibilité aux eEets anticipés des politiques 

publiques dans un cadre de prospective. aurait pu mieux assister la révision du plan Y m k a  

L'abandon du plan Y m k a  et l'absence de retour sur les prévisions qu'évite de fàire Jones 

(1978) qui n 'adyse pas les prévisions initiales de I'OPDQ. M e  l'apprentissage 

institutionnel que l'état aurait pu Eiire du cas Yamaska. En Eiit. l'abandon d'une perspective 

ensembüste n'imposait plus le besom de revoir les particularités d'une gestion de l'eau 

planifiée. les éléments techniques du plan étant repris individuellement par les acteurs 

mstitutiormeis comme nous le verrons dans les chapitres 7 a 9. 

Enfin, l'absence d'une certaine prospective iïée à la logique ensembliste est peut-être la 

marque d'une incapacité ou du manque de volonté d'anticiper les externalités des politiques 

sectorielles qui dominent le paysage de k gestion de l'eau au Québec. Ce dernier 

commentaire. lom de clore ce chapitre, nous m i e  aux chapitres suivants qui expliciteront 

ce problème d'externalités dans le cadre de la domination de logiques sectorielles 

particulières, un probléme qui temet en cause k prétention à un d&eloppement «durable». 

La logique ensembliste associée à I'OPDQ et ses initiatives a l'échelle répionale ne s'est donc 

pas s t n k p s é e  aux autres logiques imtihrtionnelles liées a la gestion de Peau Si le principe de 
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gestion optimale des wes de ièau semble survivre à la fin de I'OPDQ, c'est la perspective 

d'anticipation qui s'est considérablement rétrécie dans le domaine de k gestion de l'eau 

révéîant peut2tre une certaine souplesse de gestion mais peut-être aussi une certaine 

démission quant à la volonté d'orienter le développement du territoire et de Limiter la 

croissance. L'idée récente d'un premier symposium de l'eau (1997) et d'une consukation 

pubiique 4 i'&i~Ue ilu Qudxc et h~uw k u i a  in kgbm ( 3 9 9 )  al un signe cncorr anibigu 

du pouvoir étatique. C'est peut-être un signe de la quête d'une nouvelle manière de Fdire. mais 

c'est peut-être aussi une stratégie de «hisser couler un peu d'eau sous le pont» afin de miew 

fiire pénétrer la logique de la privatisation de la ressource. ceile des réseaux commerciaux et 

du commerce national et m t e m t i o d  de l'eau. 



CHAPITRE 7 LA RÉGULATION DE L'ESPACE-RMÈRE ET LA DOMINATION 

DU MRN 

Face à la logique ensembliste défendue par le plan Yamaska. ceiie particulière de la 

rémilarisation va s ' bp se r  de manière disiomte au plan d'ensemble. Particulièrement liée à 

l'espace-rivière, cette logique tetionale défendue par le M W  va se développer dans le sens 

d'un renforcement du mode de régulation sectoriel Cet aspect. développé tout au long de ce 

chapitre. veut répondre à la manière rpécitique dont une réguiation se développe en Lien avec 

le référent de la réguhnsation. 

.a d'iuustrer le propos nous commençons par préciser le projet de réguiansation des eaux 

tel qu'il s'arrime au pian Yamaska (section 7.1) dans le but de pouvoir l'opposer a m  

décisions d'aménagement prises ultérieurement par le MRN. Cette opposition est d'abord 

notable nu le pian des réalisations qui se limitent à un projet centrai d'un seul ouvrage de 

réguhrisatio~ alors que nous indiquons par aileurs les Eicteurs qui mènent au retrait des 

autres projets (section 7.2). Ensuite. la consolidation de I'ouvrage sous une forme d'ouvrage à 

fins multiples constitue un ajustement M é  que le MRN permet au MTCP (section 7.3). La 

logique de la réguiansation que le MRN pernste à maintenir est aussi structurante de l'effort 

qu'il porte à l'évaluation de la qualité de I'eau conmie complément a celle de la quantité 

(section 7.4). 

La pemstance de la logique de régularisation sur le territoire du bassin par delà le respect du 

p h  d'ensemble. fait émerger une série d'impacts territoriaux non prévus par le MRN. A ce 

chapitre. nous montrerons un certain nombre d'externalités particulières associées à la 

conception du barrageeréservoir (section 7.9 ,  puis à son opération (section 7.6). Ces 

externalités adysées dans le temps iIhistrent en conchision la capacité limitée d'une logique 

axée sur la Rgularisation et l'espace-rivière à produire une sotution durable aux problèmes de 

gestion de l'eau (section 7.7). 



7.1 LA RÉGULATION DU TERRITOIRE OPÉRÉE PAR LA RÉGULARISATION 

DES EAUX 

Dans cette première section nous voulons préciser la logique de la régulamation prônée par 

le MRN et défendue pendant toute la période du p h  Yamaska et à rappeler certains éIéments 

aqkcifiqws Jc setk bgiqw ilarij :r: sùntaxts du pian Ymuka. 

D'abord il fàut rappeler que le pian constitue pour le MRN une nouvelle oppominité 

d'action En effet. le mandat d'application de la Loi sur le régime des eaux lui donne la 

possibilité de réaliser des pians de mise en valeur des cours d 'au (voir chapitre 5).  Alors 

qu'Hydra-Québec monopolise la gestion de plusieurs grandes rivières du Québec. le MRN 

voit la possibilité de s'intétesser à de nouvelles rivières non reconnues pour leur potentiel 

hydmilectrique. Dam cene perspective. il n'est pas étonnant que le MRN coqoive avec The 

Shawinigan Engeneering Co. (1967). une frime de production d'énergie qui a perdu son 

monopole territorial un projet d'implantation de barrages-réservoirs à d'autres fins que h 

production d'énergie. C'est ainsi qu'émerge l'idée de gestion des ouvrages à des tms 

multiples. A l'époque. cette idée n'est pas sans tien avec les autres tentatives européennes 

(Agences de bassin), ontariennes (Conservution mthorities) ou américaines (Tennessee 

ValIey Autorithy) de gérer les bassins. Comme le souligne l'ex-Directeur des e a u  du MRN 

dans les années 1960. on envisageait toutes ces expériences dans le but de définir un modèle 

québécois (entretien 1 996) ' 04. 

Cette idée est donc rapidement évoquée dès la création de k Mission technique Y m k a  et 

des premières montres  mterminstériek (voir arrêté no.2006, Gouvernement du Québec. 

1968). A ce moment. on soulève l'opportunité de répondre aux besoins anticipés en eau des 

villes et de I'agricuhure de méme qu'au contrôle des mes printanières et à la mise en valeur 

récréative des plans d'eau par h Rgukrnation des eaux Sur le p h  du développement du 

1 M . il s'agit de M. Slivitsky, qui a été directeur au tout début du plan Yamaska, Peu après avoir lancé la 
Mission technique Yamaska, i l  est passé à I'MRS-Eau 



territoire, la réguknsation des eaux représente ainsi un mode particutier de régulation de la 

dispomiilité en eau appuyé sur une gestion à même le contrôle en rivière. 

Sur le pian fonctionnel la logique de régularisation s'appuie sur un réseau de barrages- 

réservoirs aptes à gérer les v o h  et les niveaux d'eau selon un plan d'allocation de l'eau à 

i'&hek du 'basin Son ogrdiionalisaLion s'appuie particuiikment sur unt: geaion en 

cascades des flux de rivières. Cette gestion du stockage et de la vidange des eaux est alon 

opérée à I'mverse des flux saisonniers. On emmagasine l'eau provenant des précipitations de 

i'automne et du printemps. d'où réduction des inondations potentielles. et on libère (vidange) 

cette eau lors des périodes d'étiages sévères, en particulier l'été lorsque la demande en eau est 

élevée. Le but est donc d'uniformiser le flux de la rivière atin de l'ajuster au mode de 

consommation des riverains et au mode de production des industries en phce. Pour le MRN. 

la régukrisation de l'eau constitue le mode de régulation central au développement 

ticonornique du territoire. 

Le territoire de gestion et d'opération est réduit à un espace-rivière où l'ensemble du réseau 

hydrique devient l'objet d'un rééquilibrage de la circulation et du stockage de l'eau par le biais 

de barrages-rése~oirs tel que le proposait l'étude de Louchard (1970) réalisée pour le MRN 

en vue du plan Yarraiska Ce contrôle des volumes d'eau est notamment susceptible de 

répondre à la fois aux contraintes hbtives  de kilimentation en eau et aux contraintes üées 

aux inondations printanières, murant ainsi une croissance économique soutenue tel que le 

révèle le pian Yamaska (OPDQ, 1972). 

Dans le cadre du pian Yamaska. le MRN propose notamment une synchronisation de 

i'opération des six barrages e>àstants et trois nouveaux barrages qu'il envisage implanter, ceci 

dans le but d'assurer une optimisation des ouvrages pour répondre à la demande actuelle et 

anticipée des citoyens et industries (OPDQ, 1972a). Certes on peut s'appuyer sur les 

ouvrages déjà coI1StniltS, rnaiS il fàut en augmenter i 'eff ibé par une gestion p h  

systématique, d'où un attachement particulKr à la ré-interprétation de la logique erisembüste à 

i'Întériew du caâre de la régularsatio 
. . 

IL 



Le premier ouvrage envisagé est le barrage-réservoir Choinière conçu dans le but de répondre 

particulièrement à i'alimentation en eau de la ville de Granby, centre industriel en croissance. 

Le second est le barrage-réservoir de Cowansville pensé dans la perspective de l'alimentation 

en eau de cette municipaldé et de Famham en avaL Le troisième ouvrage serait situé à 

Valcourt et géré afin de répondre aux besoins de cette municrpalaé et des municipalités de 

Roxron Fails er Üpros iocaiisees en avai de Yaicoun (VPDQ, 1 Wh) (voir figure 1 1 ). 

En plus des ouvrages proposés le MRN veut également imposer la réfection d'ouvrages 

e;uistants. la destruction de certains autres et leur remplacement par des oumges d'une plus 

grande taille et d'une plus grande capacité de rétention des eaux. Ce réseau. établi à partir de 

l'espace-rivière, s'oppose ainsi aux ouvrages déjà présents sur le temtoire et dont la fonction 

trouve sa justification dans une problématique avant tout locale. une perspective que le MRN 

considère sousoptimide par rapport à l'approche qu'il propose. 

Sur le plan technique et de manière à satisfàire les besoins sur l'ensemble du bassin selon des 

panmètres communs. Louchard ( 1970) suggère un modèle général de ((barrages-poids à 

l'instar des récents ouvrages construits sur la Côte-Nord mais dont la taille est ajustée au débit 

moyen de la rivière'". Le recours au savoir-Eiire déjà acquis permet alors de réaliser une 

économie sur k p h  de la recherche et du développement. de même que de rendre p h  

prévisible les coûts d'implantation des ouvrages, facilitant d'autant le travail de planification 

Enfin on peut établir avec une certaine certitude le degré de sécurité des ouvragestW. Le 

rapport coût-efficacité de l'ouvrage est donc prévisible. 

La régukrisation si eiie veut répondre a knsemb1e des besoins 10- privilégie toutefois 

i'espace urbain puisque h fonction première derneure l'alimentation en eau des villes où La 

10s 
, La r&le utilisée est la suivante: recours a un remblai homogêne avec un parement aval de pente 3: 1, 

un parement amont de pente 2.5:1, un enrochement du parement amont de 3 pieds d'épaisseur, et un 
rapport de la largeur a la hauteur tel que 1 = 3 (racine carrée)H. La revanche est de 10 pieds (Louchard 
1970). 
'". Reconnaissant néanmoins le risque dune perte de contrôle, l'équipe du plan Yamaska propose un 
objectif probabiliste visant a répondre aux besoins avec un débit garanti assuré 95 % du temps (OPDQ, 
1 972a). 



Figure 11 
LOCALiSATlON DES BARRAGES (bassin de la Yarnaska) 

Localisation des barrages 

Source : Adapté de OPDQ (1972a). carte no 26. 



densité de population est la pius importante et où sont également localisées les industries de 

namformaîion. Également, c'est à Pintérieur des villes que VOPDQ prévoit la croissance 

démographique la plus élevée (OPDQ. l97Za). La localisation des nouveaux ouvrages est 

donc établie directement à proximité d'un des centres urbains du bassin ce qui d u i t  d'autant 

\es coûts éventuels de distn'bution en eau 

Bien qu'en accord avec I'OPDQ sur le plan des projections de croissance économique du 

territoire. le MRN wiste sur la gestion concomitante des ressources naturelles, élément 

centml selon lui, au plan d'ensemble. Pour le MRN. le p h  Yamaska c'est avant tout la 

ré-tion coordonnée des eaux Pour Ies ingénieurs ou autres spkiaiistes qui oeuvrent en 

son nom on ne saurait assurer le développement de l'ensemble des usages de I'eau sans une 

logique d'optimisation qui nécessite d'accorder à l'eau un rôle particulier et par ce biais, une 

prédomhance du MRN sur les aménagements liés au p h  Yamaska 

Dans la poursuite de sa logique de régularisation le MRN s'applique à mettre de l'avant ses 

barrages-résewok Toutefois, la logique territoriale qu'il défend se c o h n t e  à un contexte 

qui n'est pas aussi simple que celui de la production d'énergie dont le marché est déjà bien 

structuré. Les conditions d'efficacité de l'implantation des ouvrages, qui ne sont pas remises 

en cause par le MRN. émergent comme facteurs critiques à k mise en œuvre des barrages- 

réstmoirs. La conséquence de cette rigidité implique aion un ajustement de taille non prévu 

initialement par ce dernier. 

L'insistance du MRN à Briposer la barrages-réservoirs comme sohaions mdkpmbies aux 

problémes de gestion de l'eau au sein du bassin de h Yamaska est notable dès les premières 

actions entreprises mus le couvert de la Mission technique Yarnaska, qui a donné lieu à k 

fornation d'un Comité d'exécution Dès que ce comité est mis en pkce en 1974, le MRN 

réussit en e&t a utiliser les fonds disponiiies pour Favoriser h construction du barrage Savage 



Mills (fimir barrage-réservoir Choinière, à l'origine du parc de la Yamaska). Cet ouvrage 

accapare alors la majorité des fonds alloués au pian Yamaska. En complément et dans La 

perspective d'un rehaussement appréhendé du niveau de la hière a ouse d'une gestion en 

réseau du bassin le MRN propose aussi la construction dini mur de protection contre les 

inondations à Saint-Hyacinthe. Le coût de ces travaux totalise don cinq millions de doüars 

( J x ü n ~ n t  budg2ie intem. OPDQ 1973). Le curiîenie. U est v r 4  hilik ces chok 

budgétaires dans la mesure où on note d'importants dommages a t t r i i l e s  aux inondations 

prsitanitires en 1 974'" couplés à un important giissement de terrain (dont font ktat les médias 

écrits régionaux et locaux). Si le pmjet de barrage Savage Mills peut servir comme première 

Riarque territoriale bvorisant une visibilité du p h ,  le mur de protection peut iàckment 

capitaliser sur un contexte d'urgence «environnementaie». 

Cela dit. le MRN envisage toujours i'implantation des deux autres barrages (Cowansville. 

Valcourt). même si on constate au moment du dépôt officiel du plan (OPDQ. 1972) que les 

prévisions de consommation d'eau sont moindres qu'au moment où les ouvrages sont définis 

par Louc hard ( 1 970) responsable de la conception du plan des ouvrages. L'imposition rapide 

d'un ouvrage comme le banage-résewoir Choinière (figure 1 2). malgré lexpropriation d'une 

soixantaine devient difficile dans le cas des autres ouvrages à cause de 

contraintes qui affectent directement la rentabilité d'opération et dont le MRN n'a pas tenu 

compte au moment de la conception de son projet de réguiansation du bassin 

Ainsi., le barrage de Vaicourt doit être assez rapidement abandonné'09. La princIpaie raison de 

i'abandon de ce projet est que i'évolution démographique demeure de loin mférieure aux 

attentes et prévisions. L'implantation de l'ertreprise Bombardier n'a pas l'effet d'entragiement 

107 . Les années 1974 et 1976 sont éprouvantes pour le gouvernement québécois. Les résidants des bassins 
dés rivières Richelieu et Yamaska adressent a eux seuls 448 demandes d'indemnisation en lien avec les 
inondations (FB, La Voix de l'fit, Granby, 1 7 aoct 1974). 
la. Le droit &expropriation est reamnu a I'intaieur de la Lni -sur le r ~ g t o i e  d- 

, . puis plus 
récemment dans le cadre de la . . adoptée en 1973 (Lord et al., 1977). 
'*. II est d'ailleurs arsa particulier que Jones (1978) qui fait Pevaluatiai du plan d'aménagement ne 
parle à peu prés pas de i'abandon de cet ouvrage, même s'il était le troisième ouvrage de régularisation en 
importance prévu par le plan. 



Figure 12 
BARRAGE-RÉSERVOIR CHONERE 

Superficie du bassin versant : 151 km2 

Coupe principale de la digue 

Superficie du réservoir : 

Capacité d'emmagasinage : 

Variation saisonniére : 

ilevation maximum du 
niveau d'eau : 

Coupe schbmatique des ouvrages â'6vacuation 

A DEUX DMRSOIRS LIBRES 
B DEUX VANNES DE SERVICE 
C QUATRE VANNES DE FOND 

Longueur 
Galerie amont 83,8 m. 
Galerie aval 161 m. 

Longueur : 12,2 métres 
Longueur : 0,46 m. x 0,46 m. 
Longueur : 2,13 m. x 2,13 m. 

Capacite totale d'6vacuation : 140 m3/s N b i t  minimum assure : 1.4 m3/s 
Années de construction : 1975 et 1976 

Source : Adapté de Ministère de IgEnvironnement. brochure (date inconnue). 



escompté. En e s t ,  k municrpalité n'a pas atteint la prévision établie pour I'année 1971. 

prévision qui demeure deux fois plus élevée que ia popuiation &le attemte prés de vingt ans 

plus tard (Louchard 1970: OPDQ, 1972: Statistique Canada 1993). L'efficacité supposée de 

l'ouvrage est donc ditficilement justifiable en raison de la hile dema.de. donnée cent& à la 

justification des ouvrages. 

Dans le cas de CowansMUe. c'est i'écart entre les coiits estimés et les coûts réels qui est la 

princrpale raison de l'avortement du projet. En effet, la construction du barrage implique des 

expropriations (ce qui n'a pas été prévu par le MRN)"' et des coûts supplémentaires 

d'miplantation estimés a trois millions de d o k  (Comité d'exécution compte-rendu de 

réunion 3 mars et 7 juiliet 1 976). Outre l'expropriation on doit enlever une Ligne de chemin 

de fèr. ce qui n'avait pas non plus été prévu. 

Le MRN anticipe ià aussi une hausse de coûts. cette fois4 de l'ordre de 10 millions de 

dolkrs, sans compter le fàit que h négociation pour enlever h voie ferrée nécessiterait un 

d6h.k de deux à trois ans (Comité d'exécution compte-rendu de réunion 12 janvier 1977). 

Alors que les coûts sont croissants. la population stagne. ce qui rend moins nécessaire la 

réaiisation d'une résame d'eau potable. Enfin le Conseil du Trésor ne semble pas prêt a 

permettre la réalisation d'un tel barrage et il hésite mime à financer une étude comparative de 

150 000 dollars permttant i'évaluation d'options à la régularisation pour i'année 1978-1979 

(Comité d'exécution compte-rendu de réunion 7 décembre 1977). En conséquence. le MRN 

met ce projet «en veilleuse» (Jones, 1978. p. 1 2 1 ) I'arniée suivante' ' ' . c'est-à-dire que k projet 

est reporté à une date indéfinie. 

110 . Jones (1978) soulève que le ratio de superficie expropriée par rapport a la superficie du réservoir est 
de 3,99 comparativement a un ratio de 2,65 pour le réservoir Choiniére qui lui, sera réalisé. 
"'. Paradoxalement, J a i s  (1978) ne critique pas la prévisions démographiques ou de la demande en 
eau. 11 n'aborde pas non plus les problèmes structurels ou territoriaux susceptiiles de remettre en cause 
la pertinence ou la fmction des ouvrages. Nous décelons dans cette attitude plus qu'une tentative de 
défendre I'OPDQ ou le MW. En effet, nous y voyons un certain accord implicite sur la planification 
comme fonction sociale et sur I'utiiité des prévisions, même si celles-ci s'appuient sur des prémisses 
incomplètes, husses ou autqrophétiques. 



À la himiére de ces éléments, ta régulansauon ne peut être réalisée telle que pensée 

initialement. Ou bien on abandonne les barrages-réservoirs ou bien on revoit h logique qui a 

présidé leur implantation Ne pouvant opérer une réguknsation d'ensemble' " et r e h t  de 

remettre en cause h logique de la régularisation1 ". le M W  s'associe alors au MTCP pour 

réaliser un plan d'aménagement récréatif spécifiquement lié au nouveau réservoir Choinière. 

Ceci csi s l t  iui coiite~tc ùù ic C h t é  J'c.&u~Wii p r n d  nulc d'une voioniti propre des 

villes de Granby. Fanhm et Bromont de développer les résetvoirs locaux de manière a 

Eiciliter la récréation à l'mtérieur de ces villes (Comité d'exécution compte-rendu de réunion 

aoUt 1974)' ". ouvrages incidemment non prévus par le MRN. 

Le MRN. qui ne veut pas être dépassé sur ce pian et veut demeurer le maître opérateur de la 

régularisation des eaux envisage sérieusement h mise en valeur de son ouvrage princrpal. 

Alon qu'il avait M u  s'adapter aux contraintes de l'aménagement urbain Ion de l'implantation 

du mur de protection contre les inondations à Saint-Hyacinthe. en mtégant une piste cychble 

et une promenade à méme le mur et le remblais' ' '. on doit aussi se positionner Eice au.. dus 

Il'. Comme le souligne Lavigne (1974) dans la revue Ressources (vol.5. no.5) publiée par le MW. 
({L'aménagement intégré exclut la réalisation d'un ouvrage à fonction unique...)) (p. 4). 
I l 3  . Le Service de génie hydraulique qui fait partie de la Direction ghérale des eaux peut trk bien se 
passer d'une logique d'ensemble comme en témoigne les multiples projets dans lesquels il est engagé : 
projets de constniction de mesures de protection contre les inondations, projets de reconstruction de 
barrages ou de sections de barrages, mesures d'acquisition de terrains pour fàciliter l'opération de 
barrages-réservoirs, travaux complémentaires de retenue pour les barrages, etc.. Ainsi, dès 1971, le 
Service est responsable de I'ophtion et de la gestion de plus de 80 barrages ou lacs-réservoirs au Q u é k  
(MRN. -bec l'énergique. rapport annuel 197 1 - 1972. Éditeur officiel du Québa). 
I l 4  . Ce qur soulèvent les sous-ministres c'est le hit qu'il n'existe : «Aucun ministére responsable de 
l'aménagement de ce genre d'équipements récréatif3, ce qui pose le problème de la mise en oeuvre d'un 
tel programme du plan Yarnaska.~ (Comité d'orientation, compte-rendu de réunion, 3 1 octobre 1974). La 
question de i'arrimage récréatif est donc posée au moment de la mise en place des barrages-réservoirs. 
115 . Lors de la réalisation des plans du mur de soutènement pour la ville de Saint-Hyacinthe en 1974, le 
MRN demande d'intégrer a l'ouvrage un usage récréatif. La firme Pluram inc. (1974) est alors engagée 
pour proposer un modèle d'intégration à la Iumière des grands centres urbains comme Paris, Boston ou 
autres villes modèles comme Chtawa (canal Rideau). Réalisé dans te but de protéger, puis de revitaliser le 
plus ancien quartier de Saint-Hyacinthe (ComitC d'orientation, compte-rendu de réunion, 26 juin 1974), 
le mur est construit de maniére à permettre i'implantation complémentaire d'une piste cyclable et 
piétonnière en bordure de l'eau. Cette mesure compensatoire, qui permet de mieux i m p e r  le mur de 
souténement, est en même temps négociée avec Ies SPE désirant profiter du mu. pour assurer le passage 
du collecteur inter-municipal et éviter des coûts d'expropriation et une possible contestation locale. Le 
projet du mur de souténement terminé en 1977 respectera pratiquement l'échéancier initial (Jones, 1978). 
L'ouvqe sera transfëré en 1979 à la ville de Saint-Hyacinthe, année ou elle signe une entente de 



h u x  qui veulent localement réaliser des projets de Rgulansation des eaux. Dans ce 

contexte, le projet de banage-réservoir Savage-Mills (associé à John Savage chef de canton et 

loyaliste anglais du siècle dernier) est renommé dans le but d'afkner symboliquement un 

meilleur ancrage au territoire (Comité d'exécution comptes-rendu de réunion. 1977). et 

prend le nom de réservoir ChoOWre. du nom d'un ancien notable francophone. un ouvrage 

q" Serd piw iard, à ia 'm du pan: pruvinciai de ia ~r'.mwiÜi. 

Le projet de mise en valeur survient aussi au moment où le remplissage du réservoir est opéré. 

hiérieurement la phase de construction a mobilisé l'attention du MRN vers des 

considérations de coûts de main-d'œuvre, d'embauche de sous-contractants et de fiais en 

matériaux (Comité d'exécution comptes-rendus de réunions, 1974 à 1977). Maintenant que 

le barrage est en phce. la phase d'opération soulève ses propres questions, dont la fonction 

ultime de l'ouvrage et son destinataire. A ce moment, les recomniandations du Comité 

d'exécution du pian (organisme exécutant) adressées au Comité d'orientation (oqanirme 

politique) soulignent qu'il y a : 

«Le besoin d'intégrer le secteur récréatif absent Ion de la rédaction du p h  (C.A.H. 

Gauthier. Secrétaire du pian Yamaska 25 a d  1977. «Raommandations du Comité 

d'exécution du plan Yaniaska au Comité d'orientation, en vue de rengagement d'un 

responsabk qualifié pour k révision du p h  Yamasb). p.2). 

Le MRN. ayant f%t fàce à l'abandon de phisieurs de ses projets E s  à la régularisation 

d'ensemble. a défendu tout au long de son implantation le réservoir Choinière. Maintenant 

que ceiui-ci est en place, il doit aussi just3er son opération et sa fonction territoriale. C'est 

dans ce contexte qu'une alliance avec un autre acteur institutionnel lui sera bénéfique par delà 

I'existence du p h  Yamaska 

réalisation de la station d'épuration. (Comité d'exécution. compte-rendu de réunion. 29 mars 1979). 
Présenté comme un effort conjoint d'assistance à la municipalité, celle-ci n'avait toutefois guére le choix 
de refuser une participation hancière B l'implantation du collecteur intermunicipal des eaux usées. 



7.3 L'AJUSTEMENT RÉC~ATIF  DE LA RÉGULARISATTON 

Le cornpmmis institutionnel auquel se plie le MRN n'est cependant pas acquis d'avance sur le 

p h  des modalités. En effet. on dénote certames ambiguités Liées à une répuiansation des eaux 

tenant peu compte des particulantés du sol ambiguïtés qui doivent être sumiontées sur le p h  

de i'dnsy:emt:nt pour qu'il y ail un projet apparcmmrnt cokrenr. 

D'abord. on doit préciser la source de I'ambiguÏté du MRN. D'une part. il y a h volonté 

attestée d'assurer le principe de mise en valeur des barrages-réservoir à fins multiples incluant 

la vocation récréative. ce qui incidemment est soulevé Ion de la première rencontre de la 

Mission technique Yamaska notamment par le Directeur régional du MRN de l'époque puis 

par le pian lui-même (OPDQ. 1972). D'autre part. il y a l'effort de conception propre au 

MRN qui se lirnite à des projets de banages (Louchard 1 970) et qui ne fait aucune mention à 

la fonction récréative ou a l'aménagement riverain comme s'il existait une nette coupure entre 

l'espace-rivière et le reste du territoire. Cette ambiguiié est renforcée par le fait que dans 

l'esprit du Comité d'exécution on constate l'absence d'un volet récréatif au plan Yamaska 

(C.A.H. Gauthier. Secrétaire du plan Yamaska 25 a d  1977. ((Recommandations du Comité 

d'exécution du pian Yamaska au Comité d'orientation en vue de l'engagement d'un 

responsable qualifié pour la révision du plan Yamaska,)), bien que présent dès l'annonce du 

p h  

Ce n'est que sous la pression du Comité d'exécution en 1977 que le MRN sera amené a 

intégrer la fonction récréative à son projet par le biais d'un nouveau projet d'aménagement 

riveram.Malprésesresistanc . . es le MRN reconnait assez rapidement l'intérêt de cette option 

puisqu'elle lui permet de mieux justilïer son ouvrage et de consolider k pertinence de la 

réguiansation sur le territoire. En retour. il kisse au MTCP le som de 6xer les modalités de 

I'aménagernent riverain 



À partir du moment où le MTCP s'implique directement dans l'aménagement. il en étabiit les 

paramètres en fonction de la nouvelle vocation récréative qu'il doit défendre'16 à la fàveur 

d'me intégration de la prob1ematique des espaces verts en milieu urbain et particulièrement de 

la région de ~onaéal l  17. Le MTcP' veut surtout s'attacher à mieux desservir la région de 

Mon* tout en contniuant à démocratiser i'accès aux espaces de détente et de récréation 

aspect qui &l i'ubjel d'une vmte r~l i inir"~.  Datara cet esprik. IF gouvememenl du Qu&c 

annonce sa volonté de définir une politique dés 1978 et amorce ainsi un mouvement de 

consuhation publique en vue de redéfinir un réseau d'espaces verts adaptés à cette nouvelle 

volonté. mouvement contirnié par la politique déposée en 1982 par le MLCP. À ce moment. 

ia fonction récréative n'est déjà plus ceile visée par le plan Yaniaska, mis celle visée par le 

réseau des espaces verts défendu par le MTCP et le Haut-Commissariat à la Jeunesse 

îùsiormés pour f o m  par la suite le MLCP (Ministère du Loisir. de la Chasse et de la Pêche). 

A partir de 1977-1978. la rémtion de la récréation par le MTCP se surhpse à celle de la 

régularisation défendue par le MRN. Outre l'évaluation environnementaie des effets de 

l'ennoiement des berges à laquelle participe le MTCP. ce demier s'impose avec plus de force 

par h tenue d'une consultation publique ouverte à tousc0. dont le résuitat est cependant 

I Ib . La mission première du MTCP consistait en effet à protéger des espaces récréatifs iloignis des 
centres urbains et du territoire agricole et li& essentiellement a la chasse et a la pëche. Son action. de 
même que les formes organisationnelles à son origine, visait d'abord a constituer des réserves d'espaces 
naturels à l'image des interventions des états anglais. américain et canadien au siècle dernier. 
I l i  . On estime que le site du réservoir localisé à peine à 80 ou 90 km de Montréal sera rapidement un 
attrait pour les montréalais (Anonyme, Développement Québec, vo1.5, no. 12, 1978)- ce lien étant facilité 
pa r t i cu l i hen t  par l'autoroute des Cantons de l'Est récwiment construite. De plus, on estime selon un 
calcul empirique que le ratio espace vedespace habit6 est déficient en comparaison d'ûttawa (centre 
politique canadien) et Toronto (centre commercial en compétition). 
'". Le MTCP deviendra le Ministàe du Loisir. de la Chasse a de la Pêche (MLCP) au début des a n n h  
1980. 
Il9.  En 1977, les Zones d'exploitation contrôlée sont créées à la faveur d'un accès élargi aux territoires 
de chasse et de pêche. 
'*O. Pour le site du parc de la Yamaska il y aura deux audiences. L'une réalisée dans la rigion 
montréalaise en même temps que les trois autres parcs péri-urbains et l'autre réalisée au sein même du 
bassin Yamaska. Cette gestion des audiences permet ainsi l'obtention de l'opinion des urbains 
montréalais et de Gtanby puisque la quinzaine d'organismes qui participent à cette seconde audience 
proviennent tous de Granby ou agissent a l'échelle régionale a partir de Granby (voir Mémoires, Parc de 
la Yamaska, MLCP, 1982a ; 1982b). La participation est alors structurée dans le contexte de projets déjà 
definis. Cela évite notamment la prolifération de projets pour lesquels le MTCP (qui devient le MLCP) 
peut ètre mal préparé, ou que tes projets débordent des mandats ministériels. C'est ainsi que les 



mitigé compte tenu du peu de personnes qui se présentent aux audiences ou qui déposent un 

mémoire (voir le document Mémoires relatif au projet de parc de la Yaniaska, MLCP, 19874 

198%). C'est dans ce contexte de consuhation que survient k création formelle d'un parc 

provincial de la Yamaska à partir du banage-résewoir (MLCP. 1983)''' et d'un 

aménagement riverain"'. 

En second lieu nous devons aussi souligner que cette double consultation de la région de 

Granby et de Montréal sert d'appui à k détermination d'un usage préfërentiel accordé à Ia 

baignade en complément aux vocations des espaces récréatifs montréalais"'. de même qu'au 

choix de privilégier des activités jounialiéres conformes à la logique d'un aménagement péri- 

urbain du parc j amas ka? En breE on retrouve la mise en p L e  d'une série de modalités 

associées à une régulation spécifiquement axée sur la fonction récréative des parcs à I'mtérieur 

d'une perspective de jonction territoriale péri-urbaine. 

Dans la perspective du MRN. nous pouvons dire que le parc Yamaska proposé par le MTCP 

émerge comme un projet secondaire qui s'associe à k régukrisation aiin de la conso iider 

comme logique tedoriaie. Ainsi l'ajustement réalisé découle d'un projet précis que l'on a 

bonifié par k suite, phtôt que d'une planification originelle établie sur la base d'un usage 

multiple conformément au principe dékndu par le pian Yamaska 

audiences publiques invitent d'abord les participants à bonifier ou à appuyer la vocation future et prévue 
du site du réservoir Choiniére, vocation qui s'inscrit dans l'optique d'un vaste réseau de parcs 
provinciaux (voir MLCP. l982a ; I 982b). 
121 . Le bassin Yamaska ayant été reconnu comme territoire péri-urbain au sein de la politique, le parc de 
la Yamaska sera considéré comme un projet régional visant à mieux équiper les environs de Montréal en 
espaces verts. Dans cette perspective. ce projet n'est toutefois pas le seul. En effet, on compte également 
le projet de parc des iles-de-i ou cher ville, de la plage d'Oka e!t du Mont Saint-Bruno qui deviendront tous 
des parcs provinciaux au cours des années 1 980. 
'". Trois zones d'aménagement sont ainsi mises de I'avant. dont l'une de consmation pour les végétaux 
a roximité du plan d'eau. L'idée est de ne pas trop s'éloigner du parc dc conservation (MLCP. 1983). 
'< Le site prCxnte l'avantage d'un accès i laeau alors que ,*on interdit w déconseille fortement par le 
biais des médias nationaux (Lu Presse, Le Devoir) la Mquentaticm du fleuve Saint-Laurent qui baigne 
I'ile de Montréal. Le parc de la Yamaska étant localisé au sud-est de Montréal. il équilibre aussi la 
présence du parc d'Oka où la baignade est autorisée, un site susceptible de d d  principalement 
l'ouest de l'île de Montréal. Pour les autres usages nautiques. on compte sur la présence de la rivière 
Richelieu a proximité, r e m u e  comme cours d'eau navigable apte à satistàire œ besoin (CDRM, 19ï2). 
'". II  n'est alors pas donnant de noter rabsence d'inoasmictures de séjour prolonge (terrains de 



7.4 LA RÉGULARISATION ET SON COMPLÉMENT, LA QUALITÉ DE L'EAU 

Aon que le plan Yamaska présente une opportunité de mettre en application la logique de 

régularisation il permet aussi au MRN d'augmenter son capital d'expertise &ce au territoire. 

Ce gain d'expertise qu'il poursuit se f%t alors en paraiide au plan Yamaska et procède d'une 

dynamique auue que ia perspective Bitegrée défendue par ce p'hn Dans cene perspective. ie 

développement de l'expertise par le MRN au cours des années 1970 peut être interprété 

c o r n  une volonté de renforcer la logique de la régularisation des pians d'eau par 

l'introduction d'une dimension qualitative propre à définir les possibilités d'usage du plan 

d'eau De manière à détailler davantage cette a8irmation cette section veut donner un aperçu 

de la stratégie du développement de l'expertise comme élément lié à h régulation du MRN. 

Rappelons d'abord qu'à l'époque du pian Yamaska.  évaluation quantitative des volumes 

d'eau disponibles en regard des besoins anticipés constitue I'élément majeur associé a la 

régularisation puisqu'il est question de bien dimensionner les ouvrages. Dans ce but. il consent 

à mtkgrer les projections démographiques Ralisées par I'OPDQ. celles de la d e d e  en eau 

des mrmiclpalités et celles du MAC pour I'agricuhure. afin de construire des ouvrages d'une 

capacité sutnsante pour répondre sirnuhanément à ces diverses contraintes. Les projections de 

la demande étabiies sur trente ans sont d'ailleurs assez bien animées 5 la durée de vie des 

ouvrages. C o r n  le souligne Louchard ( 1970. p. 1 1) : 

«La dude de h prévision dépend du type de sohition envisagée, et en ce qui concerne 

les barrages-résemoirs, il est raisonnable de choisir un laps de temps de 30 ans à 50 

ans. » . 
Dans ce contexte. le «savoir hydraulique)) se concentre sur le calcul des volumes en tenant 

compte des divers apports hydtauüques et de leur distribution à i'écklle du bassin associant à 

la logique de ia régularisation un modèle (cycle) hydrologique du territoire. 

camping ou a m )  propres a un développement touristique plus lucratif. 



Cette aîtention portée sur les v o h  est liée au fan que dès le début des années 1960. les 

votumes des riviéres, les apports atmosphériques (eau et neige), et les vohunes enfouis (eau 

souterraine) sont déjà mesurés ou bien estimés par le MRN. De  ph^, une bonne partie de ces 

mesures sont disponibks depuis 1939 (OPDQ. 1972a). Toutefois le MRN d& dresser un 

pmnl p h  complet et global de i'ensemble du cycle hydrologique pour lequel certaines 

d i e s  sont moins bien cormues. C'es ainsi qu'une série d'enicies en ce sens sont 

entreprises par le MRN (OPDQ, 1971 b), études utilisées pour estimer notanaient 

I'évapotranspiration et les vohunes des nappes d'eau souterraines moins bien connus à 

l'époque (OPDQ, 19721). Le MRN possède déjà une bonne expertise du champs de 

1'hydr;tulique et une connaissance empirique du bassin de la Yamaska 

Malgré l'effort en termes de prévisions et de rnesum hydrauliques. le MRN se rend bien 

compte que cela ne suf5t pas pour imposer tous ses ouvrages dans un contexte de pollution 

des eaux, aspect souligné avant même le plan Y m k a  avec l'étude de The Shawinigan 

Engeneering Co. (1967). A ce chapitre. les planificateurs ont bien soulevé l'importance des 

critères de qualité de  i'eau qui représente une autre contrainte du point de vue des usagers. Le 

p h  Yamaska reconnaît d'ailleurs l'importance de la qualité de Peau comme variable 

déterminante des aménagements hydriques (OPDQ, 1972a). ce qui incidemment est reconnu 

depuis quelques années au Canada et aux États-~nis'". La mise en valeur des plans d'eau 

comrne ia Yarriaska qui implique une nouvelle makise des michiations des niveaux d'eau. 

125 . ûéja aux ~tats-unis, cette -iation est postulée B l'époque du plan Yamaska par certains auteurs 
(voir Houghton, 1966) qui servent de réfërences aux concepteurs du plan Yamaska (voir la bibliographie 
de I'OPDQ. 1972a). Dês le de'but des années 1960 on considére qu'un barrage peut par dilution atténuer 
la pollution organique des rivières (voir Ministére de la Sante, 1960). supposant ainsi un lien entre 
qualité et quantité d'eau. De plus. l'élément «pollution» revient fiéquemrnent à I'intérieur des médias 
écrits et notamment des journaux régionaux distribués dans le territoire du bassin de la Yamaska (voir 
les divers numéros des Dossier pollution, archives, %minaire de Saint-Hyacinthe, Société régionale 
d'histoire de Saint-Hyacinthe). Le contexte de I'eutrophisation d a  Grands Lacs (lac Éne 
particulièrement) agit d'ailleurs comme un catalyseur au Québec, puisqu'au début d a  années 1970 on 
implante conjointement (fédéral-provincial) un premier réseau de suivi de la qualité de l'eau qui 
complète la gestion hydraulique des Grands Lacs et du Saint-Laurent. La participation du MRN B ce 
suivi est notable dès 1972-1973 (voir Environnement Canada, ministére des Transports, Régie des eaux 
du Quebs. ministhe des Richesses naturelles, 1973). À œ moment, le MRN aivisage même en relation 
avec ce suivi (Tnquet, 1975)- une régularisation d'ensemble pour la région montréalaise. 



nécessite en efit un arrimge quantitéqualité qui au départ est séparé entre le MRN et les 

SPE chargé des études de quaiite (REQ, 1968; OPDQ, 197 1 b). 

Afin de s'imposer sur ce plan comme acteur intégrateur de l'espace-rivière et réaliser un «pian 

d'affectation de la ressource»'2b (Louchani et Delisle. 1974) intégrant les conditions d'usages, 

ie iCIZt.i a recuurj ti uiie expertise univenili.;Lirt: d qudkcok rknuiient Tonik auiuur rlu 

noyau de I'MRS-Eau dans le but de développer un système propre d'anatyse de h qualité de 

kau pouvant s'ajuster avantageusement à la gestion des rivières québécoises. Dans cette 

perspective. le MRN entreprend une vaste étude sur l'intégration de la dimension qualitative 

au sein du réçeau de suivi hydrométrique. Le premier tome de cette étude (Cambell et al.. 

1973)"' rappelle h nécessité de mditriser le cycle de I'eau en établissant un lien plus étroit 

avec les usages muhiples de I'eau. au moment même où I'OPDQ divulgue publiquement le 

projet d'aménagement du pian Yarnaska 

A l'époque. I'ehde doit toutefois se Faire en collaboration avec les SPE. Le MRN veut dans 

ce contexte développer son propre réseau de mesure à i'échek du Québec afin de s ' a f h e r  

comme opérateur central des rivières fàce a k REQ. dom la fonction «environnementale» est 

reconnue institutionnellement en 1973 lorsque sont créés les Service de protection de 

iênvrmnnement (SPE). À ce moment. h compétition est p h  forte puisque les SPE tendent à 

consolider la logique environnementale menée antérieurement par la REQ, avec I'inchision de 

s e ~ c e s  sanitaires (liés auparavant au ministère de la Santé) et I'élargissement des 

pRoccupations vers la pollution d'origine mdustrieile. ÉgaIernent. les SPE émerpent au 

moment où l'ensemble des recorrnriandations de la Commission d'études sur les problèmes 

jinidiques de l'eau (CEPJE) sont dksnibles. Ces recomniandations militent alon pour une 

plus grande m i o n  du régrnie juridique de I'eau au Québec. 

- - - - - - - 

IZb. Le plan d'affdation tel qu'illustré par ces auteurs dans la publication du MRN Ressources (vol.5. 
no.6) correspond à une planification effective de la ressocuce a la hveur d'un mode de mise en valeur 
déterminé pour un bassin. 
1 Y . Les autres tomes se limitent a des considérations reIatives au choix de paramètres de qualit6 alors 
que le dernier réalisé par Caillé et ai. (1973) propose une méthode d'acquisition et des moyens 



Pour le MRN, La possibilitté de réaüser un réseau de mesures concernant h dimension 

quantitative et qualitative de l'eau devient réalisable à raide de I'INRS-Eau. h t  initialement 

abstraction de la présence des SPE. Ainsi le MRN met de I'avant son propre programme de 

collecte de données et d'analyse de la qualité de l'eau qu'il tente d'implanter ii partir de 1976- 

1977, sot au même moment que sàmrce d'un réseau de menires pour le fleuve Saint- 

Laurent (voir Janson 1984 j'? Ce «prograrmne cies connaissances intégrées)) Qécouie dors 

de diverses propositions étudiées dans le but de normaliser à l'échelle du Québec les analyses 

de métaw traces (Campbell et al.. 1976a). les substances n u h i t k  (Carripbeii ei al.. 1976b) 

et de répondre par ce biais non seulement aux problèmes d'aménagement hydriques. mais 

aussi de se positionner tace à de muhiples préoccupations que l'on définit comme étant de 

nature environnementaie et Liées au contrôle des eaux. 

Pour le MRN. i'idée d'un nouveau réseau de mesure de la qualité de l'eau s'inscrit égaiement 

dans I'optique de rentabiliser le réseau de mesures de débit déjà en place et d'assurer par le Fdit 

son extension à l'ensemble des rivières du Québec. Rappelons qu'une ((Évaluation du réseau 

de k qualité des eaux» vise au préalable à rationaliser les mesures de qualité efféctuées entre 

1967 et 1975 de rrianiere à évacuer certains paramètres pour lesquels il est dBicile d'assu~pr la 

fiabilité des données, de limiter dans certains cas la néqwnce d'échantillonnage et de localiser 

les stations plus prés des sources de contamination (voir MRN. 1977). En Ralisant à un mème 

endroit les mesures quantitatives et qualitatives on réduit le coiit imaaire de la collecte des 

données et on évite k problème de la multiplication de mesures jugées inadéquates (figure 

13). 

E n f a  le MRN peut opposer avec cette connaissance de k qualité des eaw. une expertise 

incontournable à l'6vahiation des projets de déuAoppement. une idée bien exprimée en 

d'implantation dans l'optique d'un réseau de mesutes opéré par le MRN. 
Il8 . Le rapport provisoire du Comité d'étude sur le fleuve Saint-Laurent en 1977, puis le rapport finai 
déposé en 1978 (Comité d'étude sur le Saint-Laurent. 1978), soulignent cet enjeu que l'cm associe aux 
industries de transfmation des métaw en lien particuliérement avec la problématique de contamination 
des sédiments du lac Saint-Louis oii on a identifié et reçonnu un probléme de contamination par le 
mercure, problème mis à l'agenda poIitique avec la médiatisaticm de la catastrophe de Minamata au 
Japon au d& des années 1970. 



Figure 13 
&SEAU DES STATIONS CLIMATOLOGIQLJES. HYDROMÉTRIQUES. 

HYDROLOGIQUES ET DE QUALITÉ DE L'EAU (1978) 

Source : Jones ( l978). 



introduction par Pmvencher et al. ( 1979) qui souligne la possibilité que : 

((Chaque projet devra être précédé d'une étude d'hpact qui exposera l'étendue des 

conséquences possibles et qui sera sujette à approbation». 

On retrouve ici cette dominance de la logique de l'eau comme système naturel qui doit 

dominer ia iogique de i'i'aménagement du territoire tel que cela a ete enonce par Masse a m t  le 

dépôt officiel du plan Y m k a  (Massé. 1972) et telle q u f ~  également par la mise en 

place d'un Service de qualité de i'eau au sem du MRN à partir de 1972 (MRN. 1977). 

II y a toutefois un problème central a la poursuite de cet objectif. à savoir qui dot  être 

l'opérateur de la gestion de la ressource «eau». Ce problème découle du hit que la maîtrise de 

la qualité de I'eau est d'abord détenue par la REQ (puis par les SPE). ce qui est reconnu 

lorsque l'on se partage les études pré- au plan Yamaska (OPDQ. 1971 b). La 

séparation institutionnelle entre le MRN et les SPE fait en sorte que plusieurs &tudes sont 

réalisées conjointement. Les SPE participent en effet à toutes les études du MRN relatives à la 

qualité de l'eau (Chiis et Durocher. 1 976; Lachance et Sassede. 1 976: Auger et al.. 1 979: 

Rovencher et al.. 1979). ainsi qu'aux évaluations du réseau de h qualité de l'eau (voir bbée 

et al. 1977a ; 1977b). Par delà i'apparente collaboration institutionnelle et le fàit que cette 

série d'études est menée sur le bassin de la Yamaska l'enjeu demeure la niaitrise de l'espace- 

rivière à I'écheiie du Québec puisque ces dtudes s'inscrivent dans une volonté du MRN de 

généraliser un nouveau réseau de suivi quantitéqualité au Québes. 

Cette tension entre le MRN et les SPE est notable don que le ministre Massé en charge du 

MRN souligne. en même temps qu'est déposé le plan Yarnaska qu'il faut gérer i'eau 

comme un système et que ce système étant avant tout «naturel». il doit être géré par un 

opérateur central capable de bien la connaissance de ce système, en l'occurrence 

dans l'esprit du ministre, le MRN (J.G. Massé, 1972. «Les éléments de base et le 

minimum vital d'une politique de l'eau», Ressources, vo1.3, no.5. p.5-7). Dans cette 

perspective, il ne peut y avoir qu'un seul acteur de la gestion quantitative et qualitative de 

l'eau et cet acteur pour le Ministre et la Direction générale des eaux incidemment, ce doit 



être le MRN. Cette tension ne sera jamais tout à fait réglée. sinon sous la forme d'un 

compromis renouvelé dans la plupart des études de qualité d'eau spécifiques au bassin de 

la Yamaska qui impliqt-ie une présence conjointe du MRN et des SPE (qui relèvent 

encore du MAM. un autre acteur majeur sur le temtoire). un compromis qui sera 

consolidé avec l'incorporation de la Direction générale des eau?< du MRN au sein du 

bIEhTiQ à ia lin do: a i d e s  i 976. 

Au moment où se temine le premier terme qubquerinal du pian Yamaska et l'évaluation du 

réseau de qualité de I'au au Québec par le MRN. on assiste a une vaste revue du réseau de 

mesures de qualité de l'eau dans la perspective d'un ((réseau-rivières» à l'initiative des SPE qui 

veulent mimer la qualité de l'eau au suivi de l'assain~sement"'. Le contexte du progamme 

d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ). qui se présente comme une politique 

renouvelée de i ' a t  sous le nouveau gouvernement du Parti Québécois, hvorise 

dès Ion ce second réseau. Avec la création du premier ministère de ITnvironnernent du 

Québec (MENVIQ). l'élément qualité de I'eau se traduit non seulement par l'instauration d'un 

  réseau-rivière» systématisé. mais aussi en complément un ~trésea~-toxi~ue»"~ visant la 

meillance des substances toxiques dans le milieu aquatique québécois (MENVIQ, 1982a: 

1982b), substances associées à la présence industrielie au Québec et répondant au volet de 

l'assainissement industriel lié au PAEQ. 

A partir du moment où les questions de contamination de l'eau et des écosystèmes deviennent 

des éléments stratégiques de h gestion de l'eau. l'autorité en matière de régulation des eaw 

(et par le fait même la fonction de Fégukrisation) du MRN diminue au profit d'une réphion 

de i'assainissement (voir chapitre 8) par le nouveau ministère de l'Environnement. La 

proposition de Jones (1978) qui, au méme moment soulevait l'mtérêt de revoir 

Lunénagement en fonction de critères de qualité d'eau afin de renforcer le lien avec le plan 

Yaniaska inhi, ne sera pas suivie dans La mesure où la fonction d'objectifk de qualité ne sera 

'? En 1980. ai révisera le raaiu des lacs (MENVIQ, l982a; 1 982b). 
IN. Ce dernier est lié aux efforts antérieurs du Bureau d'études des substances toxiques lie aux SPE à la 
fin des années 1970 (voir Gauthier et al., 1978). 



plus liée aux aménagements. Les études de qualité de l'eau seront à partir de ce moment 

strictement liées à des constats de h contamiration des composantes biophysiques des rivières 

(sédiments. poissons. benthos etc.) indépendamment des ouvrages présents'3'. aspect qui par 

la sude rendra difncile I'évaiuation des effets des programmes comme I'aSSainiSSement 

municipal au Québec. le réseau de mesure étant découplé des projets de contrôle des eaux. 

S i  dans la perspective de la régularisation d'ensemble. la comiaissance de la qualité de ['eau 

avait pour objet de s'intégrer à I'élément quantité. cet arrimage mené par le MRN par deià le 

pian Y- n'a jarrais été réaiisé. II fàut y voir ià deux Fdcteurs principaux soit la présence 

concmnte des SPE qui avaient déjà un certain rôle à jouer dans le domaine de la qualité de 

I'eau et limportance qu'a pris i'assainisscrnent comme problématique majeure de l'eau au 

Québec (voir chapitre 8). Rappelons à ce sujet que l'investissement total anticipé du volet 

municipal en fin de programme ayant à lui seul mobilisé 5.87 milliards de doüars en fonds 

gouvernemntauu pour un investissement global de 6.76 milliards de dollars incluant l'effort 

des municrpaiités (Conseil exécutif du Québec. 1997). Mais si la Direction générale des eaux 

est passée du côté du MENVIQ. le MRN n'a jarnais totalement abandonné sa logique de 

régukrisation comme le démontre le récent projet de classification des rivières au Québec 

déposé en 1998 (MRN, hEF, MC. 1998). projet qui vise notarinient à préciser le rôle de la 

réguiarisation dans le développement économique futur des rivières. 

13 1 . Sur le plan de l'argumentation de la défmse des projes. il est intéressant de noter que les critères de 
qualité d ' au  sont désormais utilisés comme information stratégique soit pour discréditer un projet 
comme la mise en valeur d'un plan d'eau à l'intérieur même de Saint-Hyacinthe (Comité d'exécution, 
compte-rendu de réunion. 2 mai 1979). la création du lac MarchessauIt a Bromont (voir BAPE. 1990). 
ou encote pour se prémunir contre une opération commerciale telle la mini-centrale prés de Saint- 
Hyacinthe dont la gestion, il est vrai, réduit de beaucoup le débit disponible pour la vie aquatique (voir 
rapport de la Commission Doyon, 1996). A ce chapitre, une analyse de la justification environnemaitale 
des projets serait intéressante pour révéler les manières dont les régulations incorporent un nouveau 
savoir. 



Aiors que le MRN vise à constituer son propre réseau de qualité des eaux à la mi-1970. la 

régularisation des eaux pose des problèmes précis d'arrimage au milieu terrestre sur le bassm 

de ia Y-ka h manière aonr cene réguiarion tenitariaie est defendue par le 

introduit en effet des externalités elles aussi territoriales qui débordent en Eiit de la période du 

pian Yamaska et dont une première série découlent de la conception même des ouvrages 

associés a la regukrisation des eaux Récisant la FomK de ces externalifés, la présente section 

insiste sur les contlits de régulation et les tensions institutionneiies qui en sont à l'origine. 

conibntant ainsi le principe même de gestion mtégrée pr0né par le plan Yaniaska. 

Le seul ouvrage de dgulansation mis en place tel que précisé en 7.3 s'avère particulièrement 

une source de tensions institutionnelles entre le MRN et le MTCP par delà le cornprorr0s qui 

émerge au début des années 1980. et surtout par deh h logique ensembiiste que proposait le 

pkn Y m k a  En fart, nous remarquons cette tension lorsque nous prenons en compte les 

particulantés techniques et les extenialités de la mise en eau du réservoir. Dam cette 

perspective. c'est la contrainte de k qualité de l'eau qui n'est pas mterprétk de k même 

nianière, k milieu A défendre n'étant pas le même pour le MRN et le MTCP. 

C'est au moment particulier de la mise en eau du téservoir qu'émerge un conflit 

d'mterprétation quant à I'miportance relative du fàcteur qualité de l'eau. Ainsi les 

préoccupations du MTCP relativement i i'état des ressources aquatiques se canalisent vers 

une prise en compte de la capacité d'oxygénation du rkwoi r ,  capacité pouvant être réduite à 

cause de h préserice de matières organiques abondantes au fond du réservoir qui causent une 

eutrophisation du pian d'eau. A£în d'éviter ce probléme, le MTCP fàvorise un décapage 

complet du sol afin d'éviter les pertes d'oxygène qui découlent de ia biodégradation des 

pkmes riveraiReS désorniais inondées et de réduire également la mise en disponibilité du 

mercure sous une forme méthylique (processus qu'on ne corniaît pas encore très bien, mais 



que l'on commence à associer avec k mise en eau des réservoirs - entretien 1996'"). En 

améliorant les conditions des ressources aquatiques. le MTCP peut estimer répondre aux 

intérêts des pêcheurs et à son propre mandat institutionnel 

Face à ce problème. le MRN s'avère particulièrement réticent à intervenir. En effet. l'efficac f é 

Je ïop6rtioii Jc r~yularlaiiuii xrdh remise en cause compte tenu des cuûls prohiil& que k 

décapage intégral du sol inondé par le réservoir orca~ionnenit"~. Pour le MRN. même si les 

questions de qualité de l'eau le préoccupent (voir section précédente). le décapage couplé aux 

autres havaux d'excavation peut contribuer à réduire la fiabilité de i'ouvrage construit en 

remblais à cause des modifications apportées à la stabilité du sol"'. Le décapage est donc 

rejeté comme mesure d'intervention. notamment parce qu'il n'est pas certain que cette mesure 

soit efficace pour réduire le problème d'eutrophisation du réservoir. 

Le MRN ne reconnait pas le problème d'eutrophisation du réservoir Chomière comme étant 

associé au décapage incomplet des terres submergées à la suite de la création du réservoiri3'. 

I I  I ' a t t n i  plutbt aux rejets ubains de Waterloo. Cette source de polhition des eaw. que le 

MRN estime plus sérieuse. affecte non seulement les poissons niais plus diActement 

i'esthétique du site impliquant une perte d'usage pour les activités de contact'36. Une mise en 

valeur trop rapide ou non ajustée aux autres ouvrages prévus est donc susceptible d'entraver 

la fonction récréative qui est recherchée (lettre de M.Ebacher à C.A.H. Gauthier. 5 mai 1977). 

Évitant de remettre en question son projet, mais teriant corrqte néanmoins de la critique qui 

"'. Les érudes rtialisées a la Baie James seront à ce chapitre révelatrices de la problématique de la 
méthylation du mercure présent dans la matiére organique de rivage, processus conduisant a la mise en 
solution et recomposition du mercure sous la forme de méthyi mercure, très toxique. 
13; . Relativement aux trois barrages prévus, c'est l'équivalent de 55 % des coûts de construction qui 
devraient être alloués au décapage comme le souligne un des fmctioruiaires impliqués dans le cadre du 
plan d'aménagement de la Yamaska (Fl3, Lu voix de l'Est, 17 janvier 1974, p.2). cela sans compter qu'on 
doit aussi tenir compte des h i s  d'expropriation associds aux agriculteurs habitant l'ancien village de 
Savage Mills. 
1 3 1  . Ce problème est reconnu dans le cas des grands ouvrages construits par Hydro-Québec au sein du 
complexe Grande BaIeine mivin et al., 1992). 
135 . Selon Comtois et al. (1982). c'est ce problème qui sera responsable de i'impact su Ia vie aquatique, 
des odeurs et de la dégradation esthétique de l'eau du réservoir, 
136 . La question sanitaire n'est toutefois pas évoquée. 



lui est adressée, le MRN propose comme mécanisme compensatoire i'iilantation d'un 

système d'aérati~n'~' de i'eau du réservoir (Comité d'exécution compte-rendu de réunion 12 

décembre 1978). Le MRN tente dors de capitaliser sur une solution qu'il vient tout juste 

d'expérunenter en amont pour répondre au problème du lac Waterloo qui sert de source 

d'alimentation et d'espace récréatif pour la ville du même nom 11 prnilégie ainsi i'option de 
. . 

i'i.krdrur (sysl~mc: Air-Ayuaj, moins coûteux que ïcrd~vemeni mtwuqut: des &urs 

abondantes. i'knplantation d'un autre barrage pour rehausser le niveau d'eau ou encore. 

i'utilisation des produits chimiques (herbicides aquatiques) (FB. La Voir de ['Eh. 1 1 décembre 

1 976). Ce système (Air-Aqua). qui a pour effet de modifier la stratification thermique des 

eaux est alors sensé augmenter la productivité biologique au profit d'activités corrime la 

pèche. Cette solution a par contre l'inconvénient de M e r  la pèche d'hiver (pêche blanche) 

compte tenu de I'effet d'amincissement de la couche de glace suite a l'aération en contmu du 

lac (Bourassa et Mathieu 1977). L'avantage du point de vue récréatifn'est donc pas optimal. 

Cette solution qui permet de compenser techniquement et temporairement i'absence d'une 

politique coercitive envers Ie milieu urbain est néanmoins nécessaire a cause de la nahue 

même du projet. En effet, le barrage réduit la vitesse d'écoulement et la turbulence de h rivière 

nécessaire à son oxygénation, et favorise en même temps la sédimentation de nutriments 

comme le phosphore qui contribue à h prolifération des algues aquatiques"*. ainsi que le 

souligFan Béianger ( 198 1 ) à ['époque. La nécessité de débourser une s o r m  supplémentaire 

s'avère k o n t o d k  dans h mesure ou la fonctionnalité même du réservoir est susceptible 

d'être remise en cause, 

À i'époque on aurait certes aussi pu procéder par une approche participative à la gestion des 

sources de pollution atin d'é@ le champ des solutions possibles. C'est h solution qui a été 

pnvüégiée dans le cas du lac Roxton avec la création d'un comité tripar&e compRnant des 

137 . Cette solution est privilégiée à l'ajout de coagulants afin de préserver la hune aquatique (Bourassa et 
Bélanger, 1978). 
138 . Le «vieillissement du cours d'eau» comme on le nomme a ce moment résulte d'une analyse de qualité 
de I'eau basée sur les param&res suivants : oxygène dissais, transparence de I'eau (disque secchi), 
phosphore et azote total. chlorophylle a. 



représentants du conseil municrpal des membres dim comité environnemental et de 

représentants du MRN. et ce bien que ce lac n'ait pas été visé Hiaiement par le p h  Le but 

était don  de produire un plan d'aménagement inscrit dans le contexte d'un programme 

provincial de protection des lacs (FB, La Voix de l'Est. 27 avril 1977 et 28 décembre 1977. 

p.2). Ce pian de protection visait d o n  le niaintien de la MIIégiature aux pourtours du lac. 

Mais le MRN n'a pas à respecter cette contrainte de la propriété riveraine puisque. dans le cas 

du réservoir Choinière. on est sur des terres publiques et que les propriétaires susceptibles de 

formuler de t e k  demandes ont été préaiablement expropriés. Dans ce cas. il demeure plus 

kile et efficace nu le plan des délais d'implanter des ouvrages compensatoires que de 

négocier avec des intervenants locaux ne pouvant Stre directement concernés sur le plan de h 

propriété. 

Bien qu'il soit disposé à utiliser une mesure compensatoire pour assurer un bon 

fonctionnement rninirnai au réservoir ChoinKR. le MRN compte surtout sur le contrôle de 

i'assainissernent urbain en amont"'. puis w le contrôle des sources de poilution agricole en 

périphérie. Le droit d'expropriation a ses limites. II Faut donc recourir à une stratégie de 

contrôle de la pollution des eaux, ce qui est hors de l'espace-rivière où il est légitime 

d'intervenir selon le MRN. Le MRN renvoie donc la responsabilité au MAM et auu SPE. ce 

qui témoigne d'une absence d'mt-tion avec la logique urbaine (aspect discuté plus en 

détails au prochain chapitre). 

La relation avec l'espace agricole n'est pas non plus de tout repos. Même si I'expropriaùon de 

petits agriculteurs présents sur le site du réservoir s'est fàite assez fa~~ement"~.  la Dnection 

139 . Heureusement pour le URN. le probléme semble s'atténuer lors de la mise en oeuvre de l'épuration 
des eaux de la municipalité de Waterloo qui contribuera a am6Iiorer l'aspect qualitatif de l'eau. Cette 
atténuation reste toutefois partielle dans la mesure oii le secteur Waterldranby demeureta tréis 
dégradé et présentera quelques armées plus tard des problèmes récurrents de nutriments, de métaux 
lourds et de col if m e s  (Primeau et Grimard, 1 Wh). - .- "'. D ' a m  certains compte-rendus de réunion, on relève indirectement le fait qu'iI s'agissait de petits 
propriétaires terriens, probablement assez pauvres et inscrits a l'intérieur d'une petite municipalité sans 
poids politique important. 



générale des eaux du MRN (désormais jointe au nouveau MENVIQ) est aux prises avec la 

municipalité de Saint-Joachim à proximité du barrage qui retùse de zoner le tedoire de 

manière à empêcher i'exploitation agricole susceptible de nuire à la qualité de i'eau du 
. - réservoir. Cette renstance. qui s'inscrit dans L'accroissement de l'activité agricole et 

particuliérement des porcheries dont la demande de pennis d'exploitation est knprtante. 

amifne dors je Comitè d'exécution a se pencher p b  ditement sur le probîerne de la geaion 

de la poilution agricole. aspect qui aurait dû être pris en compte dans l'esprit d'une gestion 

intégrée de l'eau teiie que prônée par le plan Yamaska. 

Le MENVIQ, ministère nouvellement créé, qui fait même i'o bjet d'une poumite (avortée) par 

un agriculteur. est alon interpeilé pour limiter le nombre de permis à p r o M i  du site. Le 

contrôle en amont de la production étant rejeté. on évalue les options en aval. soit une série de 

solutions de traitement de type industriel de la poliution. options rapidement évoquées puis 

abandonnées à cause d'une non-rentabilité directe des projets (usines de production de 

méthane à partir de résidus agricoles. usine de compostage. etc.). La seule option qui 

s'imposera à la fin de 1978 sera i'eenfouissement des résidus agricoles parce qu'elle est 

reconnue comme étant la moins coùteuse. Le MRN. puis la Direction générale des eaux 

incorporée au MENVIQ, doivent dès Ion s'ajuster aux contraintes des agriculteurs et donc de 

I'espace de production agricole. 

Face à l'agriculture. le MRN et le MTCP s'accordent toutefois pour permettre une présence 

çymbo tique de cette activité en autorisant une forme d'exploitation traditionnelle (pRlèvement 

de sève d'érable pour produire d i i r s  dérivés comme un sirop et un sucre d'érable). Cette 

activité est tolérée du f%t qu'elle est artisanale, que h nature de l'activité n'affecte pas le 

paysage et qu'elle s'inscrit bien à l'intérieur de la fàible superficie dispomIble. Encore au début 

des années 1990. on comptait un seul exploitant agricole (acéricole) alors que les droits 

d'exploitation exigés étaient de 2,5 $ mectaR et les conditions d'exploitation gérées par le 

ministére de l'Énergie et des ~essources"' (Arbour, 1991). 11 n'est donc pas question de 

"'. Le M R  es< le nouveau nom p a r  les ravices d a t i f s  à la gestion da reSSOUTces terrestres 



réaliser un Lien durable avec le type d'agriculture que fàvorise le MAC. contrairement à ia 

logique du plan Yamaska 

Contrairement à cette logique ensembliste du plan. une régulation comme celle que propose le 

MRN ne s'intègre pas tàcfiement aux autres réguhtions comme h récréation détèndue par le 

MTCP ou les pressions des d e s  et de i'agncuhure sur !e territoire. Certes iI est possible d'en 

compenser certains effets ou même d'en mieux connaître les impacts. mais la gestion de la 

rivière ne s'impose pas de fàcto comme logique dominante à l'ensemble du territoire et dot 

composer avec d'autres rationalités ou logiques territoriales. 

S'il est difficile au MRN de tenir en compte de certaines pariiculantés du territoire lors de la 

conception. il hi est encore plus dïfEcile d'opérer seul à l'intérieur de l'espace-rivière sans 

produire des extemalités territoriales. Prenant appui sur le cas du réservoir Chinière. 

ouvrage centrai de ia régukrisation du bassin. cette section vise a illustrer certahes 

externalités d'opération qu'un tel ouvrage peut produire. L'opération de la régularisation 

m6me s'il n'est question que du seul owrage de réguhisation planifié et mis en place dans le 

bassm (barrage-résemoir ChonwR), est donc génératrice d'externalifés affectant 

particulièrement les villes a proximité. 

Ce problème d ' e x t d é s  d'opthiion, qui menace la durabüite de la régularisation sur le 

territoire. se présente avant tout comme un problème de gestion des niveaux d'eau. Dans le 

bassin, ce problème s'exprime particulKRment comme un conflit d'opération entre le 

réservoir ChomiéR créé en 1978 par le MRN et le barrage du k Boivin, créé vers 1945 @ar 

auparavant localisés au sein du MRN qui a ainsi été remplacé. 



le maire H. BoiWi de l'époque d'où iI tire son nom), puis modifié dans les années 1960 et 

annexé à la die de Granby en 1967. 

Quelques données pour situer l'enjeu. La fonction du lac Boivin qui sert d'abord à 

i'alimentation en eau de Granby. évolue dans les années 1960 et 1970 vers un plan d'eau 

récRa<if' au potentiei hité. ii o h  en eaét un milieu peu profonci (près d'un métre en 

moyenne) long de prés de 2.4 km ( 1.5 d e )  pour une superficie légèrement Uitëneure à 0.9 

km' (0.5 mille carré)"". Compte tenu des particuhrités de ce plan d'eau (peu profond et d'une 

tàliIe superficie). le lac BoMn connait dans les années 1960 et 1970 un problème 

d'eutr~~hisation'~~ alors qu'il demeure pour la ville de Granby une source d'alimentation en 

eau essentielle. Daris les années 1970. il constitue aussi un espace récréatif pour plusieurs 

résidants. dont certains notables de la ville'? Enfin il est I'objet d'une attention locale 

soutenue don que l'on recoMait à ce site une valeur écologique puisque i'association (Chb 

Naturaj) estime que le lac et ses rives encore naiureiies regrouperait pas moins de 223 espèces 

ditfiérentes (ûazaik. La Voix de l'Est. 2 1 mai 1 974). 

Au même moment où le plan Yarnaska est mis de l'avant. I'OPDQ veut imposer a la ville la 

Ralisation d'un programme globai d'aménagement (FB. Lu Voix de l'Est. 12 septembre 1974. 

p.2) qui sot conforme a m  objectitk du pian. Dans cette perspective, il y a dès 1975. un accord 

de principe entre le Comité d'exécution du p h  et la ville de Granby quant au zonage des 

abords du lac (Comité d'exécution compte-rendu de réunion 27 octobre 1975)'4s. On vise 

plus particulièrement la rationalisation de l'espace récréatif' et un aménagement à des fins 

tauniques cians la section marécageuse. Après avoir réalisé quelques travaux d'aménagement. 

h viUe acquiert en 1979 un terrain dans h portion sud du lac aux ih de réaliser une halte 

"'. En 1999. la superficie du lac Boivin est estimée a 1.6 1 km'. Ce lac constitue toujours une source 
d'alimentation pour Granby et est I'objet d'une utilisation à des Fins de sports nautiques (sauf la 
baignade) (ministére de l'Environnement du Québec, 22 mars 1999, Portrait régional de l'eau). 
143 . Il connaît en effet un problème d'eutrophisation occasionné par les divers rejets organiques 
acheminés directement a la rivière (Anonyme, La Voir & l'Est, 28 mars 1970). 
lu . Le maire y aurait son chalet, d i t a  (entretien no& 1996). 
145 . Ce qu'incidemment le MRN n'a pas eu a hire ayant de plein &oit celui de I'expropriation aux fins de 
bien public pour le barrage Choiniére. 



routière et éventwiiernent un accès au parc qui serait «provSicial» (Comité d'exécution 7 

février 1979); le parc n'aura pas l'assentiment provincial parce que ne répondant pas aux 

priontés du MTCP-MLCP. Son statut demeurera municipal Néanmoins le Centre 

d'interprétation de h nature de Granby sera reconnu comme site d'intérêt puisque le MTF 

profite de l'occasion pour contniuer en partie au reboisement des berges (Comité 

d'exkuiion. compte-~ndu de rh ion ,  4 a d  1979). Ejâ, ie iac Boivin présente un cenain 

intérêt s'accordant plus ou moins bien au plan Yamaska 

En comparaison le réservoir Choinière récemment mis en eau (197% 1978) présente une 

superficie initiale de 4.7 km'. a une f o m  plutôt rectangularre et une profondeur qui varie de 

quelques mètres. II contient jusqu'à 28 millions de mètres cubes d'eau (Ministère de 

I'Envirommnit du Québec. 1999). Ce barrage est d'abord opéré par le MRN à partir de 

1978 (puis par la Direction des ressources hydriques du MRN qui joindra le MENVIQ) alors 

que le lac Boivin est réguiansé par le surintendant de la ville de Granby. 

Les deux opérateurs qui s'occupent préférentiellement d'un seul plan d'eau. ne poursuivent 

donc pas le méme objectif. Dans le cas du barrage du lac BoRin ia ville de Granby cherche à 

assurer un niveau minimal pour les activités récréatives du iac alon que le banage Choinière 

est opéré par le MRN afin de favoriser la récréation à la hauteur du parc de la Yamaska. Ce 

conflit est encore avivé par ia situation d'étiage l'été. soit lorsque le niveau de k rivière est bas 

et que h demande simultanée des RSidants (ex. piscines) et des visiteurs du parc (baignade et 

sports nautiques) est très élevée. Cette situation non anticipée par les pianificateurs. Survient à 

la fin du p h  Yaniaska 

Le MRN. en accordant une priorité à ia présence d'un parc en bordure du réservoir. peut 

alors difEcilement s'ajuster à la présence d'autres plans d'eau. particulièremat s'il n'est pas le 

rrialire opérateur. Dans ce contexte conflictuel la ville de Granby n'a alors d'autre choix que 

de répondre par une mesure locale d'ajustement en créant une nouvelle réserve d'eau (réserve 

Lemieux). juste à côté du lac Boivin. Cette mesure permet ainsi à la ville de compenser en 

partie l'eau retenue à la hauteur du parc de la Yaniaska La création de la &me Lemieux est 



rendue d'autant plus nécffsaire que le problème d'eutrophisation persiste et augmente à la 

hauteur du lac Boivin (Potvin, 1984). L'ajustement réalisé par Granby n'est alors pas prévu 

par le MRN qui sèst  concentré pour sa part sur le seul ouvrage dont il a le contrôle. 

L'mtérêt du MRN à protéger ou à sécuriser la fonction qu'il privilégie relativement au 

'barrage-réservoir Choinière impiique aussi d'aurres exremaürés non anticipées d'une 

opération régulière et nomialisée de l'ouvrage. Centré sur une logique de la répuiansat ion le 

MRN en est wnu à négliger h présence humaine qui est désormais menacée par un ouvrage 

dont I'objectifktait au contraire de sécuriser la population en aval 

Alors que la question de l'opération en temps normal constitue déjà un problème. l'opération 

en situation critique constitue un défi encore plus grand pour le MRN trop centré sur la 

conception puis l'opération immédiate du barrage-réservoir. Ainsi la difficulté d'opération en 

cas de crise extrême ne se pose que près d'une décennie plus tard alors que l'on connaît 

d'abondantes précipitations et des inondations dans le bassin et dans la région monuéalaise 

(juin et juillet 1987). La prise en compte du possible bris de la structure ou de son Hicapacité à 

gérer en tout temps les débits de la rivière n'avait jamais été forniellement discutée. Ce n'est 

qu'à partir du moment où ks précipitations ne sont plus prévisibles selon les données 

historiques. que I'on prend conscience de l'effet possible d%ie inondation massive des rives de 

Granby à cause de h présence du barrage-réservoir. En effet. l'hypothèse soulevée d'un bris 

du banage qui nécessiterait l'ouverture massive du réservoir pour limiter les dégâts à la 

structure. serait susceptible de provoquer une crue d'une hauteur d'eau supplhentaire de 4.7 

dûes trois heures après un effondrement hypothétique du barrage Choinière (MENViQ. 

1987) (voir figure 14). 

Mais bien qu'à l'époque on considère que la crue susceptible de briser le réservoir est 

hautement mipmbabie, les bndations du Saguenay en 19% raviveront cette crainte pour la 

~aniaska'? Ahsi un p h  d'urgence visant l'évacuation de certains résidants de Granby 

146 . Voir les constats du rappurt de la Commission Nicolet de 1997 et celui du MEF de 1996. 



Figure 14 
BARRAGE CHONERE - LIMITES DE LA ZONE MONDEE 

Source : MEF ( 1997). Barrage Choinière. dépliant. Direction du milieu hydrique. 



powant être &êctés par un tele catastrophe sera mis sur pieds au cours de l'été 1997. en 

même temps que sera testé un code d'alerte pour faciliter l'évacuation (Poissant. Lu Voir de 

l'Est. 13 septembre 1997, p.4). Alors que la répuiansation se présente comme une logique qui 

vise à sécuriser la gestion de l'eau et à protéger h population contre les crues printanières. 

cette logique introduit un nouveau risque sur le territoire, risque dont les effets potentiels 

peuvent s'av6rer considkdks pour Ei popilaltion Je Grdnby. 

Pourtant. on dot aussi souligner les effets positifs de la présence du parc de la Yamaska. En 

effet. celui-ci est visité répuiièrementi4'. Là encore. h d e d e  rffréative s'est toutefois 

développée après la conception. La consultation publique s'était en effet concentrée sur les 

paramètres de conception du parc. non sur le deniande récréative. On ne pouvait anticiper cet 

147 . L'intérêt que l'on peut noter par le biais de la fiéquentation est un indicateur du succés relatif de 
l'approche de régulation qui a été retenue a la suite de l'alliance MW-MTCP. D'abord, on note qu'au 
moment oh on réalise une étude relative au risque que pose l'ouvrage, le site devient un attrait majeur 
puisqu'en 1986- 1987, on comptabilise 2 1 7 7 1 1 visiteurs (Janody et Gagnon, 1992), soit pratiquement 
IfQuivalent de la population totale du bassin qui comptait 319 700 habitants en 1987 selon Primeau et 
Grimard ( 1990a). Par ailleurs. une étude réalisée par Tourisme Gmby inc. (1 996) indique qu'en 1995. 
46.5 p. 100 de la clientèle du parc provient de Granby ou à l'intérieur d'un rayon de 30 km. La clientèle 
«locale» est ninout composée de travailleurs (ouvriers. journaliers. techniciens) (34 %), puis de 
professionnels ou administrateurs (22 %) et d'employés de bureau ou de commerce (19 Oh). Le revenu 
moyen de cette clientèle est plus faible que celui de la clientèle «touristique» qui cornespond à la 
population résidant à plus de 30 km du parc dont 77.4 % proviennent de Montréal. Certains résidants 
Iocau.. (13.8 Oh) vont même profiter du site plus d'une fois par semaine et cette clientèle est assez 
réguliére (8 1.6 O h  n'en étaient pas à une premiére visite en 1995 contre 543 % pour Montréal). Pour 
l'année 1995. le site aurait entrainé des dépenses touristiques de l'ordre de 635 000 dollars et les 
utilisateurs (locaux et touristes) se seraient dis très satishits ou satisfhits (99 %) du site dans son 
ensemble. Toutefois, ce constat demeure fragile dans la mesure où la popularité du site décroît depuis sa 
mise ni place, bien qu'iméguliérement, Ainsi, pour 1994 et 1995, le parc de la Yamaska a r g u  
respectivement 69 366 et 85 949 visiteurs (MEF, 1996; 1995a; 1995b). En 1995, le site se classe dixiéme 
sur dix-sept au Québec en ce qui a trait a l'affluence1". En proportion des visiteurs de parcs provinciaux 
enfin, il y a eu aussi décroissance. Ceux qui profitaient du parc de la Yamaska en 1986-1987 totalisaient 
7-3 p. 100 de l'ensemble des visiteurs de parcs provinciaux comparativement à 2-2 p. 100 en 1995- 1996 
(MEF. 19%). Outre l'effet climatique qui affécte la fiéquentation d'une année à l'autre, on peut penser 
que la multiplication des parcs a proximité de Montréal attribuable a diverses politiques locales, 
l'amélioration des a& routiers et des -ces périphetiques (ex. stations de ski l'hiver, services 
d'accueil. etc.). la volonté de retrouver un espace plus «naturel» bien que plus Cloigné, ou encore la 
prolifëration des algues qui émergent de manière réCutrente, ont possiblement conduit à modifier le 
profil de fréquentation du site. À titre de comparaison, le récent parc d a  Grands Jardins a attiré 30 48 1 
visiteurs en 1995- 1996 alors que le plus ancien, le parc du Mont-Tremblant recevait près de 1 06 1 366 
visiteurs (MEF, 1996). 



effet posWavec certitude, ni comprendre les Eiaeurs qui structurent la demande. facteurs qui 

peuvent entraîner a ternie une baisse de ûéquentation du site. 

L'opération étant d'abord prévue à court terme, les effets tant positifk que négatifk ne sont pas 

pris en compte par le M W .  puis par le MENVlQ qui a intégré l'ancienne direction générale 

des eau?< du MFGi. Et ce n'm que sous ia pression d'une catastrophe appré'nenciée. réeile ou 

hypothétique. que les extefnalités latentes se révèlent sur le territ~ire"~. En se concentrut sur 

le court terme de \'opération répuiiere de l'ouvrage. le MRN et l'opérateur subséquent ont 

contriiué à fragiliser ia logique de h régularisation dans une perspective de durée et de 

durabilité. 

7.7 CONCLUSION 

La logique de la régukuisation des eau. constitue uric: fonction assumée par le MRN depuis 

son onb&. Centré sur l'espace-rivière. la régularisation vise une unifomiisation du régime 

hydrique afin d'appuyer la logique de la croissance économique dans le cadre du pian 

Yamaska (7.1). La réguhrisation t ek  que promue par le MRN ne résiste toutefois pas à 

certaines contraintes temîtodes non appréhendées qui afEectent la rentabilité même des 

ouvrages proposés. Dans ce contexte. un seul ouvrage arrive à s'imposer sur le territok du 

bassin (7.2). 

;\ partir de ce moment. le MRN tend à renforcer sa logique par un ajustement fonctionnel du 

banage-rése~voir. Mais cela ne va pas de soi 11 fiut que le MRN s'entende avec le MTCP 

p u r  mettre en valeur l'ouvrage et assurer d'une certaine manière sa présence sur le territoire 

par delà le pian Yamaska (7.3). Cette volonté de renforcer la logique de h régularisation est 

aussi à l'origine d'une tentative de nraltriser l'expertise de la qualité de l'eau d o n  que le MRN 

14. Bien qu'aucune catastrophe ne soit survenue à ce chapitre au moment de la rédaction de cette thèse. 
on sait que la catastrophe du Saguenay s'est rév6lée pour beaucoup comme une surprise et que le MEF a 
alors été pris de cours de l'avis de la Commission Nicolet tenue a la suite de cette catastrophe. 



s'oppose aux SPE, contrairement à l'idéal d'une gestion ensembiiste qui asnire un o p h u m  

dans la distriiution des fonctions. Cette tension entre le MRN et les SPE se soldera dans Ie 

contexte de i'assauiissement des eaux par i' incorporation de la Direction générale des eaux du 

MRN au sem du MENVIQ sans qu'il y ait toutefois de nouveUe vocation de définie en termes 

de gestion intégrée du territoire (7.4). Le projet de classification des rivières récemment 

proposé à i'iniriative au MIUY et qui vise a ratiotiaüser i'utiiisation cies rivières cians une 

perspective de mise en valeur récréative et énergétique révèle encore aujourd'hui la diaculté à 

bien situer le rôle de la réguiansation de l'eau en lien avec le développement du territoire. 

La prégnance d'une logique de régularisation tronquée sur le territoire sera aussi à l'origine 

d'extemalités terdoriaies qui affectent la duabilité des solutions proposées alors qu'en 

principe il y aurait dû y avoir une intégration Ainsi la conception même de l'ouvrage pose 

problème dans la mesure où le décapage du sol avant h mise en a u  est relüsé par le MRN. 

Ce refus haduit alors une mauvaise jonction avec l'espace urbain et l'espace agricole qui sont 

perçus comme principaux pe-teurs de l'espace-rivière réguknsé (7.5). L'opération est 

aussi problématique dans la mesure où i'ajustement de deux plans d'eau à proximité est 

diacile. Chaque opérateur pense en effet à son propre pian d'eau. ce qui contre& le principe 

d'une planification d'ensemble. Ce conflit sera encore phis patent lorsque l'on prend en 

compte l'incertitude territoriale attri'buabie à la présence d'un ouvrage W d e  réguknsation 

( catastrophe environnementale probable) (7.6). 

Cette analyse suggère d'une part la présence de k régularisation comme logique autonome 

qui se constitue selon son propre espace en l'absence de jonctions stables avec les autres 

territoires périphériques que sont les espaces urbains et les espaces mm. C'est aussi par le 

biais des externaîités produites sur le territoire, la marque d'une absence de jonction 

permettant de réaliser le principe de gestion intégrée postulé par le pian Yarriaska. La 

Rgukrisation devant être revue dans le contexte où ek ne peut répondre à I'objectif 

d'optimisation du bassin avec un seul ouvrage. le MRN s'interpose comme défenseur 

d'ouvrages et d'experk plutôt que comme def'wsew d'une gestion hégrée. Le MTCP aura 



au mieux, réussi à innéchi la fonction récréative de l'ouvrage en le bonifiant pour le rendre 

politiquement pius acceptable sur le territoire. 

Cependant. pour mieuv comprendre la manière dont I'ensemble des logiques sectorieiles vont 

réaliser la hgnmtation du pian Yarraska et voir la complexité du système à gérer auquel se 

condonte ie pian kkamasi<a ii nous reste encore a décrire. cians ies chapitres qui suivem. 

comment les autres espaces se comportent Etce à l'espace-rivière. 



CHAPITRE 8 LE MAM, LES SPE ET LA GESTION DE L'EAU SELON L'ESPACE 

URBAIN 

La gestion mtégrée telie que promue par le pian Yamaska ayant été pensée d'abord en soutien 

au développement des viiies et de l'industrie. ii n'est pas étonnant de voir ce même milieu 

redéfinir ta gestion de l'eau en fonction des frontières du milieu urbain et d'une rationalité 

centrée sur les réseaux urbains. Dans cette perspective. nous questionnons particulièrement la 

manière dont la gestion de I'eau est redéfbie en fonction des réseaux et des contraintes liées à 

ces réseaux t e k  qu'interprétées par le MAM, la REQ et les SPE. Premièrement. nous 

situons l'importance des réseaux urbains comme élément de la gestion de Feau dans le bassin 

de la Yamaska Puis nous cherchons à iuustrer les Wes de la rationalité ensembliste Iimitée à 

certains objets techniques et à l'espace urb& a6n de fàire ressortir les limites de la 

sectorialisation liée à k r&ulation de l'espace urbain La question des paramètres de 

conception et d'opération sem à l'instar de la régulamation un Çlément clé à l'@se critique 

du plan Yarnaska dans sa mise en oeuvre durable. 

Nous maiysons plus particulièrement le contexte spécifique d'implantation de ces réseaux 

dans les années 1970 (section 8.1 et 8.3) afÏn de révéler la régulation territoriale de la gestion 

de l'eau à partir des contraintes de l'espace urtain Le réseau d'alimentation (section 8.1 ). 

puis celui de l'assainissement (section 8.3) sont ainsi pRsentés comme compléments liés à 

i'extension même de l'espace urbain A ce chapitre. le cas particulier de l'assainissement 

urbain et industriel révèle la tension qui existe entre le service et h capacité du réseau à 

répondre à des conditions fixées a l'avance (section 8.4). Dans un second temps on ne peut 

nier I'effkt externe de ces réseaux sur les espaces environnants, dont l'espace-hière à la fois 

source et récepteur de I'eau en transit daris les réseaux urbains. Les sections 8.2 et 8.5 

iIlusaent ceriames des extanalités que l'on peut associer à la régulation urbaine tek qu'elle 

s'est imposée dans le contexte du pian Yaniaska et aillem au Québec. Cette critique soulève 

le problème d'une sohrtion durable et vise à souligner l'effet structurant des hntières 

kthtionwlles déf'endues par le MAM. 



8.1 LA GESTION DE L'EAU LIÉE À l'APPROVISIONNEMENT DES V U E S  

La régulation urbaine mipose d'emblée une nianière spécifique de gérer l'eau Cette manière 

de faire est sur la double dynamique du réseau d'alimentation et des f?ontières territoriales qui 

viennent en définir la portée. Il est donc question ici de décrire l'optimisation de la gestion de 

Au moment où le p h  Yamaska se met en oeuvre. la question de l'arrimage de la gestion de 

l'eau se pose en des temes d'intégration a l'espace urbain dans le perspective du MAM. On se 

rappelle qu'au début des années 1960. la fusion municipale émerge comme un enjeu de 

rationalisation des services et des firiances municrpales. Pour le MAM. h fusion municrpale est 

un objectif centrai de sa politique urbaine conçue à l'aube des mées 1960 et formulée de 

manière formelle en 1965 de la hçon suivante : 

«Le regroupement permet en effet me meilleure planification des dépenses publiques 

au niveau local et plus particulièrement ii permet d'obtenir une plus &e rentabilité 

des mvestissements publics. Au lieu donc d'une situation de concurrence inter- 

municipale qui néglige d'apporter des soiutions aux problèmes d'agglomération le 

regruupement mtroduit une situation d'unité et de concertation face au 

développement. qui permette également de solutionner plus rapidement les problèmes 

d'agglomération.» (Angers et al.. 1 97 1. p. 1 ). 

Le MAM. qui a constaté des délais trop importants a Iàpplication de cette politique. la revoit 

en 1970 dans le but d'accélérer le procesus «volontaire» de fusion municipale (Maynaud et 

LéveW. 1973). Préoccupé par l'évolution des t'usions municipales comme mesure de 

I JQ . Avant le plan Yarnaska ou pendant sa conception, on compte quelques &ions dont l'importance 
s'avére toutefois secondaire : Saint-Dominique (village et paroisse) qui regroupe un peu plus de 1700 
habitants, Lac Brome (Brome, Faster et Knowtton pour une population visée de p r h  de 4000 habitants) 
et Dunham (village et canton pour une population visée de près de 2300 habitants) (Annexe 3, dans 
Meynaud et Leveillée, 1973). Les cas de Saint-Dominique et de Dunham sont typiques de la dualité 
vil lage-paroisse et village-canton con tiontée à Puni form isat ion agissante des forces urbaines. Lac Brome 
représente un cas où Ies municipalités constituées à pattir d'un même plan d'eau décident conjointement 
d'endiguer le flux d'urbanisation le long des rives et de s'unifier en réaction a une intrusion de non- 
résidents. 



rationalisation de l'espace urbain, le MAM voit dam le plan Yarraska une opportunité de 

mieux associer la gestion de l'eau et réduire ses contraintes pour i'espace urbain. 

Alors que le MAM doit en principe composer avec de multiples entités municipales - 87 selon 

le plan Yamaska (OPDQ, 1972a) (voir figure 15) - et divers réseaux pius ou moins consolidés 

(figwe ! 6). il enopvc?it pa.rtE~C:@ren?e~t !zi pssi?dité de g k r  !es s9~3ces S ~ S  sa h h3se 

d'une «régionalisation» appuyée sur une série de pôles centraux"'. La concentration de la 

gestion municipale implique alors le choix d'entités urbaines centrales, entités constituées 

d'abord à parti. de Saint-Hyacmthe. I'éventuel noyau diine nouvelle Communauté régionale 
. . 

de la Yamaska regroupant les sous-régions admmstratives de SoreL Saint-Hyacinthe et 

Granby. Le choix de Saint-Hyacmthe s'avère stratégique. Non seulement on y retrouve prés 

de 52 % de la population du bassin. mais elle est aussi h seule municipalités a avoir déjà 

amorcé un processus de h i o n  a la suite d'une demande &étude de regroupement en 1968. 

demande à iaquelle le MAM donnera suite avec la publication de cette étude en 1970 (MAM. 

1 97 1 ). soit au moment oii ce ministère revoit sa politique des hions municipales"'. E& 

eiie est aussi le lieu où la structure économique se rapproche le plus d'une économie tertiaire 

(OPDQ. 197'7). 

De son côté. la REQ. qui demeure sous l'autorité du MAM. envisage à peu près au même 

moment h création d'une commission régionale sous son autorité (REQ. 1969). 

Parmi les pouvoirs que cette structure pourrait se voir conférer. on souligne ia production la 

150 . Le MAM envisage alors la création de 16 nouvelles communautés régionales conformément a la 
logique des communautés urbaines de Montréal et Québec récemment mises sur pied- Parmi les pouvoirs 
que l'on envisage pour cette nouvelle structure, on note la réalisation d'un plan d'aménagement 
d'ensemble (à l'échelle de la communauté régionale), l'uniformisation de l'évaluation et de  la taxation, la 
normalisation des r&glernents de constniction. la gestion intermunicipale de la voirie intermunicipale, la 
promotion touristique et indumielle et la refonte programmée des limita municipales (projet RÉMUR 
annexe VI dans Maynaud et Léveillée, 1973). 
151 . Il hut préciset ici que le processus de h i o n  municipale dans l'esprit du MAM est planifié et accéléré 
par rapport a la tendance historique. Rappelons que Saint-Hyacinthe a graduellement étendu ses 
tiontières depuis sa création sous la f m e  de Seigneurie en 1748. La superficie de Saint-mcinthe 
décuplera en effet en l'espace d'environ 150 ans. 
152 . Cest Ie modéle ontarien des wuter districts qui est particutiérernent observé, modèle lui-même 
expérimenté au début du siècle dans les Prairies avec la constitution du Greuter Wînnipeg Water Disrrici 
mis sur pied en 19 13, le projet majeur de gestion de l'eau au Canada A cette époque (Anderson, 1988). 



Figure 15 
LES LIMITES MUNICIPALES 

Biran v e w  da lo 
YA MAS KA 

les limites municipales 

Source : OPDQ (1972a). carte no 1. 



Figure 16 
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Source : OPDQ ( l972a). carte no 25. 



distr i ion et l'achat d'eau aux fins de besoins domestiques, municipaux industriels et 

@coles. De manière à rendre plus acceptable cette structure. on propose même que les 

membres de cette cormniçson proviennent d'une délégation des conseils municipaux 

concernés par la «région» telle que déhie par les besoins en eau. 

1 a RF? préci- également ?ine structure tarifioP accentilitvt !e 6 k  de ge&n de ce? 

organisme' ". Le plan Yamaska est alors plus sensible à cette seconde soiution (voir OPDQ, 

1 972a) (figure 1 7) dans la perspective ou une éventuelle structure de gestion par bassin se 

mettrait en place tel que recommandé par l'équipe du pian Yamaska (OPDQ. 1972a). La 

f o m  particulière que prendrait alors cette régionalisation des réseaux serait constituée de 

trois zones de disvibution prenant appui sur les pôles de Sorel Saint-Hyacinthe et Vakourt 

(OPDQ, 1972a). Le plan reste toutefois prudent quant à l'arrimage de cette structure à 

Ièspace urbain et n'y fàit pas allusion 

Notons que le MAM n'attend pas les conclusions ou recommandations du plan pour agir. 11 

estmie non seulement qu'il ne peut y avoir de réseaux efficaces qu'au sem dim territoire déjà 

conçu et planifie pour recevoir ces senices (MAU 1970), mais il s'engage aussi rapidement 

avec la ville de Saint-Hyacmthe pour produire un pian de fusion munictpaie devant inclure les 

villes ou villages de banlieues. Des discussions puis des négociations sont donc entamées entre 

Saint-Hyacinthe et les municipalités avoisinantes, et entre ces municipaiités et le MAM. Un 

processus néanmoins assa long puisque de 1970 à 1976. on note dans les journaux locaux 

(La Voix de 1 'Est. Le Courrier) diverses avancées et recuis d'une municipalité à l'autre. En 

M. il faudra un événement particulier pour canaliser h réalisation d7me fusion L'épisode de 

l'eau «rouge» (la source de cette coloration est alors inconnue) en 1975 a Saint-Joseph 

attriiuable à des p r o b h  de qualité d'approvisiowment et qui met en cause la capacité du 

réseau local à humir une eau acceptable, airrait contn'bué a sensiiiliser les benlieues à la 

nécesité d'une f i n  avec Saint-Hyacinthe (Société régionale d'hislok de Saint-Hyacinthe. 

155 . II  est question d'imposer un coiit unifonne à la production (VI000 gal) pour tous les usagers, plus un 
aiit de dimiution variable selon la proximité de l'agglomération, incluant une surcharge pour le 
service d'incendie, plus un coût de gestion propre au territoire ml et at tr i ib le  au suivi de qualité (et 
réparations du réseau). Enfin, on prévoit la constitution d'une réserve financiére des fins de réfmion. 



Figure 17 
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Source : OPDQ ( 1972a). carte no 32. 



1998). L'alimentation en réseau est en effet un avantage q u ' o h  particulièrement la ville 

cenaale de Saint-Hyacinthe aux locaütés en pépénprie. 

D'autres kteurs peuvent toutefois être évoqués pour marquer l'accélération de la fusion 

municipale. dont la d e d e  pour d'autres services traditionnels (contde des incendies) ou 

n c ~ v a i 1 ~  (cemmkire hdu-*:el bisin et pms). !es d x n r i c m  (Ic Mo,! offenes ~LLY 

munictpalrtés devant se tusionner. voire 1'8itlation qui affecte à h hausse les coûts de main- 

d'oeuvre et des matériaux ( ~ ~ t u r e s ) ' ~ ' ' .  Les projets urbains. donc l'adduction d'eau. 

deviennent ainsi beaucoup plus chers. En fan ce n'est pas tant le principe de la fusion que ses 

modalités qui font l'objet de discussions. On reconnait d'emblée I'interdépendance des 

populations par delà les eontières municipaieS. mais c'est le partage des coûts et des bénéfices 

de la fusion qui ne fàn pas consensus. 

La tusion est admise p h  ficilement là où on envisage d'étendre le s-ce d'eau. en 

l'occurrence a Saint-Joseph La Providence et DouviUe. puis avec plus de réticence à Notre- 

Damede-Saint-Hyacinthe (Bédard 1976. La Voix de 1'E.s~ article). Saint-Pie et Saint- 

Damase. deux autres municipalités périphériques ne s'mtègrent pas au processus de fusion et 

préfiirent limiter l'étendue de leur réseau a leur noeud de village (Secrétariat du plan 

Ymaska. 1976). Celles-ci s'approvisionnent à partir de hcs en montagne (mont Rougement 

pour Saint-Darnase et mont Yamaska pour Saint-Pie) (ministère de I'Envirowment du 

Québec. 1999). sot de manière indépendante de la rivière. Sur le plan spatial. la vague de 

fusions en 1976 fm en sorte d'accentuer un mouvement déjà penqJtible par le passé avec les 

hsions partielles déjà opérées. Le cumul de ces fusions accroît de près de dix fois la superficie 

de Saint-Hyacmthe établie en 1850 (Hébert. 1991). 

En mèrne temps que le MAM impose une extension et une gestion du réseau selon les 

tiontières des villes il réusit à éliminer de k p r o v t i o n  du pian Yamaska tout ce qui 

1% . En 1975, le taux d'inflation était supérieur a 10 p.100 et les négociations collectives impliquaient 
dans piusieurs domaines de fortes hausse sur le plan du coût de  la main-d'oeuvre (voir Pruneau. 1978 
lors du colloque de 1'A.S.D.E.Q. d'avril 1977). 



touche i'extension ou k réfection des réseaux d'alimentation en eau et à soumettre ces projets 

à sa propre programmation Alors que la REQ était sensée : 

((accorder une attention très spéciale à i'étude et à k Ralisation de projets régionaux 

tendant à grouper les municipalités dans la solution de leurs problèmes.)) (MAM. 

1967, p.58). 

cnnfnmiément à !a bgique du !W-!I b SPE. p l u  îu?c?n<?m wec !'&pim de h p r e ~ C i  

Jni nir In qub  dr 1~nvmmmm.t 
. . 1 .  en 1973. risquaient d'imposer une logique de 

régionalisation basée miquement sur une extension planifiée des réseaux par delà les espaces 

urbains dejà découpés. 

La volonté d'assurer le plem contrôle du réseau d'alimentation l'amène dès lors à 6nancer à 75 

p. 100 la réalisation de plans d ' m  ou de zonage dans le but de contrôler l'extension de 

ce réseau. Cette forme d'assistance est d'abord offerte aux municipalités de plus de 5000 

habitants (Saint-Hyacinthe. Granby, C o w a d e .  Famham Acton Vale et Waterloo). soit Ià 

ou le risque de débordement du réseau est le plus miportant. De phis le MAM entend 

tiriancer à 50 p. 100 le coût des travaux. s'arrogeant aimi un miportant droit de regard sur la 

nature et l'ampleur des travaux à réaliser (OPDQ. 1974. Mémoire d'intention concernant la 

proposition du plan Yamaska présenté par iOPDQ au Conseil du Trésor. 27 août). Cette 

nouvelle politique krnerge au même moment où se constituent les organismes chargés de 

diriger et de mettre en œuwe le plan Yamaska (Comité d'exécution et Comité d'orientation). 

renforçant donc la logique sectorielle du MAM au détriment de celle du plan d'ensemble. 

Pornsuivant cette logique. le MAM est toutefois aux prises avec le dilemme suivant : 

comment prôner l'extension urbaine comme mesure visant a assurer a tous les citoyens une 

certaine qualité de service tout en respectant les contraintes financières de i'état. 

particuliérement dans le contexte de la crise pétrolière de 1973. La nianière d'y fàke Exe 

comiste. selon ie MAM à renforcer k séparation entre i'espace Irrtiain et rural"'. 

"'. La structure des communautés régionales sera par aillem modifiée au profit des Municipalité 
régionale de comté qui reprendront à une échelle plus vaste le projet urbain, tout en imposant par le biais 
des schémas d'aménagement tes projets d'équipements tels que prévus par l'état central, 



L'endettement municipal étant un problème susceptible de hii être imputé, il s'agit toujours de 

polrrsuMe I'objectif d'urbanisation du territoire mais a i'intérieur d'une logique d'économie 

d'échelle. Le MAM veut particulièrement éviter l'avalanche de demandes de hancement du 

réseau d'alimentation de la part des municrpoiiirés (Comité d'exécution compte-rendu de 

réunion 31 octobre 1974), particulièrement loque ces demandes proviennent des 

niunikip&éi mm centig& B des cemm L I S .  

La rationalisation des réseaux à l'intérieur d'un cadre urbain pré-déhi par le MAM Rpond 

également a la préoccupation du MAC qui milite contre k perte éventuelle du territoire 

agricole (Lettre du sous-ministre à i'Agricuhre au sous-ministre du M A M  14 octobre 1976). 

Le MAM peut se targwr d ' è t ~  sensible au processus d'érosion de la vie d e  découlant de 

l'extension de l'urbanisation tel que le MAC l'appréhende (MAC. Mémoire a Rock Bolduc. 

Financement de conduites d'aqueduc dans le bassin de la Yamaska, 19 novembre 1976). Mais 

en W. le MAM estime qu'en contrôlant le développement urbain il est plus tacile d'allouer 

des volumes d'eau en fonction des usages. puis de planifier les aves d'expansion du réseau et 

de prévoir la dimension du réseau (tadie des conduites en fonction des zones résidentielles ou 

Ïnàidustrieles). Il n'est donc pas étonnant de retrouver en permanence à l'agenda politique du 

MAM la fusion comme mécamsme privilégié de rationaüsation de I"espace urbanil? 

La fusion municipale demeure le mécanisme dominant l'extension des réseaux urbains dans la 

mesure où plus de Wigt ans après la fusion municrpale de Saint-Hyacmthe soit en 1 997. on 

remarque encore l'absence d'une alternative à k fusion comme mécanisme central à 

î'implantation du réseau d'alnnentation en eau Là où l'extension du réseau est la p h  notable. 

il y a eu préalablement une fusion (Samt-Hyacmthe et sa périphérie. Lac Brome. ~ r a n b ~ ) ' ~ ' .  

'". Le minime Ryan du gouvernement Libéral fait une tentative en 1992 en offrant une aide financière 
relative aux b i s  de tusion plus un incitatif économique pour les cinq premières années de la fiision 
(O'Brien. 1993). Elle est suivie en 1997 par une réactivation de la «msoli&tion des communautés 
locaIes» par le ministre Trudel du gouvernement Péquiste (MAM, 1997a). Avec cette demière tentative, 
on compte pas moins de 25 entités municipales ((invitées a réaliser une étude de regroupement 
municipal» dans le bassin de la rivière Yamaska - parmi 398 au Qu& (annexe 1, MAM, 1997a, Le 
rejorcement &s imtitutionr municipales, la politique & comoiidation &s cornmunauths locales, 
version 7 mars). 
157 . D'après le répertoire des municipalités du Québec (MAM, 1996), on m p t e  une seule exception. Il 



De pius. les efforts récents des années 1990 Gkant la réfection ou l'extension des réseaux (ex 

programme RES-EAU. pro- hfhstmctures Canada-Québec. puis Eaux Vives) sont 

gérés ou soumis a l'approbation du MAM. Celui-ci poursuit donc sa propre logique en 

contrôlant à la fois le processus d'expansion des dies (fbions) et des réseaux 

8.2 LES CONTRAMTES LJlUAINES DU &SEAU D'ALIMENTATION 

En se concentrant sur les questions d'expansion ou de réfection des  réseau,^ connie solution 

au problème de gestion de I'eau en ville. le MAM iaisse de côté I'enjeu de la qualité de i'au 

foumie par le réseau d o n  que le p h  Yamaska répondait à cet enjeu sous la forme d'objectifs 

spécifiques applicables directement à I'eau de rivière. La présente section aborde cet enjeu 

déhissé loa de la mise en œuvre à partir du moment où c'est une logique d'hfhstmcture de 

réseau qui dornine le problème de l'alimentation en eau dans les villes. 

Notons d'abord que lorsque le plan Yamaska est mis de l'avant. on peut compter sur le hit 

que le traitement en réswu de l'alimentation en eau est déjà bien implanté. En effet. les villes 

les plus miportantes du bassin (Acton Vale. Granby. Saint-Hyacmthe. Famham) procèdent 

déjà à une Ghration et une chloration de i'eau, ou à un approvisionnement hcustre niivi d'une 

étape de chloration de I'eau (Waterloo. Vakout. Cowansde) (OPDQ. 197%). Une ville 

comme Saint-Jospeh va même jusquta opérer i'omnation et h fluoration de l'eau deux 

procédés novateurs. On ajoute également que ces idksmctures sont globalement dans: 

«un excellent état à l'exception du réseau privé de Sainte-Victoirede-Sord des 

réseaux municipaux du village de Saint-Hugues et du secteur Shefford à Bromont. du 

nkmoir de i'usine de iraitement de Massueville.» (OPDQ, 197k p.266). 

s'agit d'une régie inter-municipale qui gère Ies eaux de Saint-Pie et une partie de la paroisse Notre- 
Dame-de-Saint-Hyacinthe, soit un espace relativement modeste à l'échelle du bassin. 



8.2.1 La conformité des traitements en place 

À l'époque du plan Yamaska 58 p. 1 00 de la population totale du bassin est déjà desservie par 

un poste de chloration (10 p. 100) ou une station de m i o n  acconipagnée d'une étape de 

6Itration (90 p. 100)' j8. ûn conçoit alors que la contrainte de ia qualité de i'eau en réseau peut 

h&mr?? &ire ir?terdkée wr r L t - c h ~ i q w  ~ c ! ~ ~ i l e  en rrrtière de ~ m i i e m f i t  de !km. En 

M. la quaiité de l'eau ne constitue un enjeu que dans la mesure où les villes n0emment pas 

le pas sur la ville-centre du bassin puisqu'on estime que le type de traitement a l'effort de 

modernisation de ia station d'algnentation de Saint-Hyacinthe dans les années 1 960 est un 

modèle à suivre au sein du bassin (OPDQ. 1972a)"'. 

Dans cette perspective. la REQ qui relève à ce moment du MAM s'assure de la conformité 

des traitements de l'au C'est ainsi qu'elle produit dès 1970 une ordonnance ministérielle qui 

oblige Cowansville à implanter une station de tiltration complète. la chloration n'étant pas 

jugée suffisante. Cowanmille, qui réussit à reporter l'échéancier de l'ordonnance. finit par s'y 

plier avant &me que le plan soit mis de l'avant (De Bniycker. La Voir de ['Est. janvier 1974. 

p.2). L'intervention du MAM est donc bien p h t e  avant même que le plan Yarnaska sot 

déposé. 

Également. on note un effort smiilaire de mise en codonnité de Granby sous l'autorité de la 

REQ d'abord puis des SPE qui imposent une série de travaux miportants a la municipalité 

158 . En 1998, le Dr. Louis Jaques indique lors d'une présentation publique que ((60 p.lOO de la 
population boit une eau corn piétement trait&) (Jacques, L., Au fil de 1 km: vers une gestion des e m  
par bassin versant en Montéré~~e. synthèse des jownées d'ateliers. Conseil régional de l'environnement 
de la Montérégie. 1998, p. 47). 
159 . Cmes, on reconnaît que les choix techniques impasent des coûts supplémentaires aux municipalités. 
C'est pourquoi on est sensible au principe d'économie de I'eau, d'oii la recommandation des auteurs du 
plan Yamaska de généraliser l'utilisation des compteurs d'eau qui touchent environ 7 p.100 de la 
population du bassin à l'aube des années 1970 (OPDQ, 1972a). Rappeions que l'économie d'eau est 
l'objet de préoccupations des techniciens et technologues de I'eau depuis au moins la création de I'AQTE 
au début des années 1960 (Association québécoise des techniques de I'eau), puis de la h e  d'ingénierie 
engagée par le MRN pour réaliser une gestion intégrée de I'eau sur le bassin de la Yamaska (Shawinigan 
Engineering Ltd, 1967). Toutefois, ce principe d'économie vise avant tout la réduction des volumes alors 
que paradoxalement les auteurs du plan anticipent une croissance d'utilisation liée a une desserte facilitée 
par les réseaux (OPDQ, i9TZa). f ones (1 978, p. 193) relèvera également ce paradoxe lors de i'évaIuation 



(réfections de réseaux et de ia station) aloe que le probième de disponibilité de I'eau persiste 

a pose un défi important aux installations en phce (Comité d'exécution compte-rendu de 

réunion 18 mai 1978). Le cas de Granby est particulier vu que la rehtion avec 

I'assainissement en amont (Waterloo) et la Rgukrisation (réservoir Chog.LiéI.9) n'est pas bien 

établie a la fm du plan Yamaska (h des années 1970) contrairement à l'objectifcentral de ce 

p h -  

8.22 Quelques tàilles du réseau d'alimentation (par delà le pian Yamaska) 

Outre h conformité avec un système prédéterminé d'étapes de traitements chimiques de l'eau. 

la question de la qualité de l'eau fournie par le réseau n'émerge que tardivemnt et après la tin 

du plan Yamaska (dans les armées 1980 et 1990). Cette visibilité des M e s  du senice urbain 

ira croissant avec l'obligation à partir de 1984 d'émettre des avis d'ébullition d'eau lorsque 

i'anaiyse révèle un problème bactériologique (( adopté en 1984 et 
. . 

admmistré par le MENVIQ). La révéiation des externaiités est également liée au renforcement 

des normes de sahihité émises par Santé et Bien-être social Canada dans les années 1970 et 

1980 et le ministère de h Santé et des Services Sociaux qui voit à i'apphtion de ces n o m  

au Québec. En 1969, trois paramètres font I'objet de maxima acceptables alon qu'en 1979 on 

en compte 49 (tableau 2.2 dans Gosselin et al.. 1986). Le risque de dépassement de nom 

s'en trouve ainsi multiplié. 

Avec cette sensliiisation a ia qualité du produit du réseau d'aümentation on voit aussi 

émerger une critique des paramétres de conception du réseau Par exemple. I ' u t i t i on  

massive de chlorei6' mouragée dans les arniées 1970 par le MAM et les SPE se révèle à 

certains égards problématique. La formation de trihalométanes 0 à ia suite de réactions 

chimiques entre le chlore et ia matière organique résidueile après les étapes de £&aiion pose 

du volet de l'alimentation en eau du plan Yamaska. 
ta . Ceîte utilisation massive en réseau est rendue nécessaire à c a w  de la structure même du réseau qui, 
en étant ramifiée, oblige la désinfection non seulement au niveau de la station, mais aussi tout Ie long 
des conduites (MENVIQ, Directive sur le traitement de l'eau, préliminaire 002 - 86-02- 17. 1989). Ainsi, 
on doit calcuIer une certaine dose de chlure résiduel devant être ciifhé dans l'ensemble du réseau. 



en effet un risque. On coma2 déjà ce risque dans les années 1970 aux États-unis. m i s  ce 

n'est que dans les années 1 980 qu'on en prend conscience au Québec alors que les THM font 

l'objet d'une é v W o n  particulière qu'en 1987 au sein du bassin de la Yamaska, soit au 

moment où l'on envisage une réf~tion de la station de Saint-Hycainthe. Compte tenu des 

coûts d'analyse. on se limite à cette municipalité puis à ~ranb~'~', autre pôle urbain du bassin. 

mtmstnctures de production de i'eau en milieu urbain 

Autre exemple d'une logique peu axée sur la qualité du produit. c'est l'absence d'intérêt porté 

à I'alun (composé d'aluminium) dont le rôle de coagulant pourrait aussi présenter des risques 

pur santé humahe. et ce malgré les bénéfices associés à ce produit (Gauthier, 1998). Certes 

un organisme comme 1'.4merican Water Worh Associdon (AWWA 1995) privilégie encore 

ce composé compte tenu que les substituts ne présenteraient pas non plus les caractéristiques 

idéales1b'. mais il demeun: que cette préoccupation envers les additifs c h i q u e s  de l'eau 6 t h  

jusqu'alon peu discutée et certainement pas prise en considération par le MAM et les SPE à 

l'époque du pian Yamaska. 

En troisième lieu. on peut aussi indiquer la pratique des soudures de plomb qui pounait 

contn'buer au problème de plombémie auquel sont particulièrement sembles les norirrissons 

(Levalois, 19%). cela même 9 aucune mesure particuliére n'a été réalisée a 1-mténeur du 

bassin de !a Yamaska Le vieillissement des réseaux présente selon les matériaux utilisés. des 

risques pour la santé humaine qui ne sont pas toujours bien considérés. 

Enfm on peut aussi indiquer la f i de  du réseau en place a répondre aux nouvelles 

préoccupations soulevées par de possibles épidémies virales alon que les traitements actuels 

s'avèrent incapables d'élimmet la phipart des virus et des parasites de i'eau responsables de 

161 . Groupe de composés incluant le chloroforme, le bromodichlorométhane. le chlotodibromométhane et 
le bromofme) (Ayotte et Lame, 1988). 
'". On pense particulièrement aux produits coagulants substituts comme le chlorure f h q u e  et les 
polymhes organiques qui sorit aussi plus d t e u x  (voir AWWA, 1995). 



maladies telles que l'hépatite, la méningite, la myocardite. la dysentrie et divers malaises 

comme ia gastroentérite et diverses infections des yeux (Payment, 1 9%). Le suivi des virus et 

parasites n'est pas encore à l'agenda des suivis s a .  et envirormernentaux ni dans le 

bassin ni aiIieurs au Québec. 

163 
Ces r;w!qws critiques m q u m t  d'me prt h ntioriaüté Ihitk des concepteur Uu r k x u  i 

répondre adéquatement à une fonction a priori assurée par l'extension du réseau Centré sur 

1 ' ~ c t u r e .  le MAM et la SPE ne devaient que tardivement être questionnés concernant 

l'état de l'eau produite en réseau. La logique sanitaire n'étant pas nécessairement. ni 

totalement assumée par la logique urbaine du réseau d'alimentation On peut aussi ajouter que 

le ministkre de la Santé sollicité au début du plan Yamaska en étant demeuré à l'écart du 

dossier d g r é  les exigences sanitaires des projets d'int'rastnicttues. confirme la ditficulté des 

institutions auées sur les infiastnictures urbaines à pknniser leurs mtenrentions et à assurer la 

jonction entre ia frontières des  réseau^ et celle des organismes humains qui Mvent dans les 

villes. 

Dans k perspective du pian Yamaska l'assainissement se présente comme un complément au 

réseau d'alimentation assurant une utilisation optimale de I'eau à l'échelle du bassin. Toutefois. 

dans une perspective urt>aine- iàssainissement constitue avant tout un enjeu de gestion 

163 . L'effet majeur de cette rationalité limitée est sans doutes la perte de confiance envers l ' au  produite 
par les municipaIitb et la croissance subséquente de la consommation d'eau embouteillée. Si on possède 
peu d'informations particuliéres pour le bassin de la Yamaska, on sait par contre qu'a l'aube des années 
1990, le recours à I'eau embouteillée pour la consommation constitue un substitut pour au moins 10 O h  

de la popuiatim québécoise et que 4 % de la population refuse même d'utiliser I'eau du robinet pour laver 
les fruits et légumes (Hudon er of.. 1991). Par ailleurs, l'option des eaux souterraines n'est pas 
nécessairement viable dans la mesure où on note la p r h c e  d'eaux salines (OPDQ. 1972a) et de cas 
connus de contaminations des eaux soutenaines dans les années 1990 au sein du bassin (canton de 
Granby, Roxton Pond, Waterloo) (voir MENV, I999). Enfin, la pratique la pIus courante semble dans le 
contexte urbain s'appuyer sur des transfetts &eau, puisque d&s les années 1970, les achats inter- 
municipaux d'eau concenient 6,4 p.100 de Ia population du bassin et les transferts inter-bassins, 3.2 
p- 100 des volumes consmmés au total (OPDQ, l972a, p.265). 
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municipale. C'est cette seconde perspective qui est ilhistrée dans la présente section a h  de 

fàire ressortir lbpposition avec la logique ensernbiiste du plan Yamaska 

Dans ia perspective du plan Yamaska et à l'échelle du bassin. I'awinksernent d'une ville en 

amont est garant de ia quaiité de i'eau pour la municipalité en a d  L':assaBiisçernent constitue 

den LT .mnre technique qui rc'~&rke !es d!! îiioemn? en ceqkti?icn !m L I  ~ y e c  b 

autres puisque l'on vise en effet à assurer a tous les résidents du bassin une eau d'égale 

qualité. Le but est dmc d'implanter en divers points du bassin des stations d'assainissement 

permettant de mniimiser les écarts de qualité pour les résidents, option privilégiée par le plan 

Yamaska (OPDQ. 1972a). La question du partage des coûts n'étant pas discutée. on assume 

que ces derniers seront répartis équitablement. 

Ceîte perspective d'ensemble de i ' m r n e n t  doit cependant compter avec la propre 

programmation de la REQ dont c'est l'un des mandats premiers. Au moment où elle devient 

membre de la Mission technique Yaniaska en 1968. la REQ entrevoit la possibilité d'un terrain 

d'essai contirnié par la p r o m i o n  dune première phase d'un programme national 

formulé en 1966. puis revu et corrigé en 1970 (REQ. 1970). Dans le cadre de cette 

programrriation sectorielle, le plan Yamaska constitue un des 15 plans d'eau devant fkke 

l'objet d'un plan par bassin (phase 1: 1967-1972). 11 sera d'ailleurs l'un des deux premiers 

terminés lors de cette première phase, l'autre étant le lac Saint-Louis (tlewe saint-~aurent)'~". 

A k suite des pressions exercées par le MAM (voir 6gure 1 8). la auteurs du p h  choisisent 

d'implanter des stations d'épuration en conformité avec les limites mimicipales du tedoire. 

Amsi certaines stations sont établies en fonction des récentes fusions mimicrpaies (Lac 

Brome). d'autre selon les projets du MAM en cours (Saint-Hyacinthe avec Douville. Saint- 

La secaide phase vise la période de 1973 à 1977 avec 13 autres bassins de drainage, et la demi&e 
( 1978- 198 1 ) concerne 14 autres bassins (REQ, 1970, pp.40-4 1 ). 



Figure 18 
MUNICIPALITÉS DESSERVIES. EN TOUT OU EN PARTIE. PAR UN 

&SEAU D~EGOUTS 

Mun~ipahtal d e u a w n ,  an tout ou en partie. poi un 

Source : OPDQ (1972a). carte no 27. 



Joseph et La et d'autres encore, selon les projets de fusions a venir (Sainte- 

Pudentienne village et paroisse. Cowansde et East-Famham: Waterloo et Warden) (voir 

OPDQ, 197%). 

Pour se rendre compte de l'important effort dàssainissernent alors proposé, on peut se référer 

3 h figme !? q.i 17!m h quelque uesoiwit3Fe de projets de iestîtiom d'ipmtion ~unic+pc. 

Sur cette même figure. nous pouvons égaiement remarquer que l'efficacité d'ensemble de 

1'ass;tinissement suppose un etfort plus soutenu de la part des municipaiitks les plus 

importantes du bassin et à l'origine d'une charge de poliution plus élevée'". 

.Afin de simplifier le problème du choix des options. les pianificateurs se Limitent à trois 

traitements-type : physico-chimique pour les villes les plus mdustnalwes . . .  . bues activées pour 

la grande mjorité des villes ((moyennes>) et traitement primaire pour les petites municipaldés 

rivemines. Aux deux extrémités, nous retrouvons la principale Mlle industrielle du bassin 

(Granby) localisée en amont de la rivière et qui repnknte une charge plhitante importante. 

d'où l'imposition d'un traitement secondaire avec dépho~~hatation'~' (que l'on pourrait 

considérer comme l'amorce d'un traitement physico-chimique). Pua h municipalité de 

Yamaska d'où origine une Faible charge de pollution et localisée la p h  en aval du bassin à 

165 . Tout comme c'est le cas pour l'alimentation en eau, cette ville est l'une des premières visées. 
Rappelons a ce chapitre que Saint-Hyacinthe a d'abord demandé une étude propre à son réseau municipal 
dès 1962 (rapport remis en 1964). Puis, au moment ou on rédige une première ébauche du plan 
d'aménagement en 1971, elle est la seule municipalité a avoir réalisé un pian directeur régional 
d'assainissement (un autre étant en préparation pour la ville de Lac Brome où le processus de fusion est 
avancé) (REQ. 197 1 a) conformément à la politique adoptée en 1966 (REQ, 1966). Également. parmi les 
sept municipalités qui ont une station d'épuration partielle des eaux à cette époque, deux sont localisés 
dans la région de Saint-Hyacinthe. Enfin, une seconde étude réalisée pour l'ensemble des municipalités 
susceptibles de se regrouper est déposée en 1972 (Lem i e w  Royer, Donaldson, Fields et Associés, 1972). 
166 . Les municipalités importantes les plus en amont (Waterloo et Granby) doivent en principe aplliquer 
un traitement de type tertiaire afin d'éliminer le phosphore, 47 autres municipalités doivent mettre en 
place un traitement de type secondaire (élimination de ta DBO surtout) et les deux dernières, en aval du 
bassin. doivent imptanter un traitement primaire. On prévoit aussi la réfection de 19 réseaux et 
l'implantation de 22 nouveaux réseaux sanitaires (OPDQ, 19ï2a). 
167 . Le phosphore est devenu un enjeu a la suite de divers débats dans les années 1960 relativement à 
l'emploi des engrais en agriculture, t'utilisation de phosphates par les ménages et certaines industries. II 
est d'ailleurs intéressant de noter que l'attention s'est avant tout portée vers le milieu municipaI où on 
voulait imposer le traitement des eaux usées (voir Vallentyne, 1978 pour une ébauche d'ecoiogie 
politique de cette probldmatique). 



Figure 19 
ÉQUIPEMENTS MLTNICIPAUX PROPOSÉS POUR LA DISPOSITION DES EAUX 

USÉES 

- - - - -- -- -- 

Source : OPDQ (1 972a). carte no 33. 



l'embouchure du Saint-Laurent (lac Saint-Pierre). Les planificateurs autorisent celle-ci à 

limiter à un traitement primaire. Enfin, l'atteinte d'un objectif géwral d'efficacité miplique une 

intégration territoriale avec les réseaux d'égouts existants tel que proposé par le plan 

Yamaska (OPDQ. 1 Wh). 

intermunicipale ou un bureau d'assainisserrient des eaux (comme le BAEQM à ~uébec)"~ 

spécifiquement associé à cette fonction d'assainissement municipal Dans le cas du bassin 

Yamaska la proposition d'un bureau d'assainissement des eaux. qui agirait comme maître 

d'oeuvre et rendrait des comptes aux comités d'exécution et d'orientation alors formés pour 

gérer conjointement le plan (Comité dexécut ion compte-rendu, septembre 1 974). sera 

écartée au profit d'une sohition encore mieux adaptée à l'espace urbain puisque k 

régionalisation urbaine du bassin de la Y a i ~ s k a  n'est pas réellement une priorité du MAM. 

En M. la seule forme de régionalisation que l'on peut noter à i'mtérieur du bassin sera 

adoptée dans le cas de Saint-Hyacmthe. là où le processus de fusions municipales est le plus 

avancé. Dailleun. cette solution EUt I'afEik de Saint-Hyacmthe à cause des contraintes 

financières qu'impliquent un tel projet. Ainsi : 

da ville (Saint-Hyacinthe) Pisiste sur le regroupement préaiable des municipalités du 

Grand Sht-Hyacinthe. y coqr i s  les huit municipalités concernées par le projet 

gouvernemental, avant h réaiisation de ce vaste projet d'asainkrnent de la 

Yaniaska.» (Nadea~ La Voix de Est. avril 1973, p.23169). 

1 b8 . Pour Québec, il tàut dire que œ bureau d'assainissement n'est qu'une structure transitoire 
abandonnée en 1973-1974 au profit de la constitution de la Communauté urbaine de Québec qui 
intégrera alors cette fonction au sein de ses services réguliers. La Communauté urbaine de Montréal. 
pour sa part, n'aura pas à passer par cette étape intermédiaire et intégrera la fonction d'assainissement 
directement dans sa stmcture wgan isationnelle. 
i bs . Ce regroupement apparaît d'autant plus nécessaire que la municipalité peut compter sur «les 
subventions gouvernementales de l'ordre de $ 175 000 par année, pendant cinq ans, et de $ 100 000 par 
année par la suite ... » (p.5, Nadeau, Lu Voix de l'fit, juin 1973) alors que la ville doit par ailleurs 
assumer une part non neligeable du financement des ouvrages d'assainissement, soit 50 p. 100 tel que 
proposé par le ministre en charge de la REQ et du MAM. Le ministre Gofdbloom pase aIors le 
financement dans les termes suivants: contribution municipale de 50 %. contniution provinciale de 33 
% et apport fédéral de 27 % (p.5, Nadeau, La Voix & l'Est, janvier 1973). 



De leur côté, les SPE qui veulent accélérer ie processus d'assainissement urbain 

conformément à leur pmgramirntion de 1970 (REQ, 1970) d e d e n t  le retrait de ce dossier 

de h programmation budgétaire du p h  Yaniaska qui risque de leur échapper au profit du 

Comité d'exécution, ceci afin de Imtégrer plus directement à leur propre programme 

d'assainissement global du Québec. Cette demande nwient au moment où les SPE 

recommdent que !es gouvemementr ntprieiur fmancent à 90 p. 100 !m cnGtr d e  travaux 

pour en accélérer l'implantation (Comité d'orientation compte-rendu réunion du 3 1 octobre 

1 974). Cette proposition qui miplique une participation massive du gouvernement québécois 

n'est pas sans causer certaines résistances de h part du MAM directement visé. Le MAU 

plus prudent. propose de son côté que I'OPDQ assume la différence entre le hancement 

offm à tous (désomais de 66 p. 100) et la contribution de 90 p. 1 0  envisagée. ceci dans le 

but d'éviter pour le MAM d'être pubiiquernent accusé d'iniquité régionale. 

Les SPE qui continuent néanmoh de favoriser la poursuite de leur program national de 

1970 seront appuyés avec plus de vigueur à partir de 1976 par le nouveau gouvernement du 

Parti Québécois. Dans ce contexte, l'asainissement s s ' m  d'abord comme une politique 

sectorielle d'assistance financière qui permet de stimuler de nombreuses firmes de construction 

et d'ingénierie'70 québécoises. ce à quoi les SPE sont notamment sensibles de même que les 

&lus. 

Également le nouveau gouvernement du Parti Québécois pense profiter de ce programme 

p u r  aider h métropole dans la mesure où i'annonce conjointe fàite par les ministRs Landry et 

Léger indique h nécessité d'aider le secteur de la construction et k zone montréalaise où les 

pertes d'emplois associées à ce secteur sont les pius nombreuses (on avance le c m  de 13 

000 en un an). On parle de créer ainsi 70 000 emplois directs sans affecter outre mesure le 

170 . L'Association québécoise des techniques de I'eau (AQTE), qui lutte depuis le début des années 1960 
pour la mise sur pied de techniques pIus performantes pour i'alimentation en eau et l'assainissement, 
souligne a la suite d'une réduction des budgets des SPE en 1976 (quelques mois avant I'4lection 
provinciale), i'effet négatif w I'emploi (perte estimée à 1ûûû emplois), l'industrie de la tuyauterie et les 
entreprises de pose de tuyaux au Qu-, de même que sut le développement résidentiei (Anonyme, Le 
Devoir, 8 avril 1976, p.7). Enfin, il y a i'intérêt de développer une industrie de l'eau a t'image de ce 
qu'Hydraébec a hit pour le secteur de l'énergie (Tardif: Le Devoir. 27 aMiI, 1979, p.8). 



taux de taxaton des citoyens (Tara Le Devoir. 27 octobre 1979, p.16). De plus. 

l'anticipation d'une nouvelle crise économiq~e"~ justifie i'accélération de cette politique de 

l 'asahkmmt. II rst donc question de redéfinir l'assainissement comme une politique 

économique à contre cycle ayant pour objectif de stimuler le secteur de la construction et celui 

de l'ingénierie. dans une perspective autre que le plan Yamaska. Pour les SPE ce changement 

programme d'assainissement défendu depuis 1970. 

Risquant un certain discrédit. quant à la rationalité du nouveau programme. le nouveau et 

premier ministre de l'environnement québécois relance 1'aSSainiSSement en afknant d'un 

même soutne préserver la santé publique. protéger les usages et obtenir en même temps des 

bénéfices immédiats pour le citoyen & à l'échelle du Québec et ajuster l'assauùssement 

dans les tronçons en fonction de ia population et des avantages escomptés. contrôler 

simuhément toutes les formes de poilution associer le poUueur au thancement. créer des 

emplois et des retombées économiques et consulter le public (Léger. Le Devoir. 26 juin 1 978. 

p.5 et 1 5). De multiples objectifs qui ne sont pas pensés dans la perspective d'une intégration 

parbassin 

Au moment où l'évaluation du plan Yaniaska démontre une fiille importante du plan à cause 

de l'absence d'un assainissement m d  a l'écheiie du bassin (Jones 1978). le gouvernement 

québécois répond indirectement a cette critique par l'annonce du Programme d'assainissement 

des eaux du Québec (PAEQ), qui élargit k poiitique amorcée en 1970. et implique la création 

subsequente d'une société nationaie (Société québécoise d'assainissement des eaux ou SQAE) 

qui a h charge d'accelérer kt mise en place des équipements d'-nt à partir de 

1980"'. Ce pro- national répond dès lois a un mode d'implantation projet par projet, 

171 . On parle de la seconde crise du péaole qui succéde a cefle de 1973 et qui a &té à i'origine d'une forte 
inflation quant au c d t  des matériaux et de la main-d'oeuvre, et d'une hausse des taux d'intérêîs qui 
atteindront des sommets à la fui des années 1970. Entre 1973 et 1983, le taux d'inflation a varié entre 6.3 
et 12.4 % par an, le taux d'escompte de la Banque du Canada (qui détermine les taux d'intérêîs des 
banques pour les épargnants, les consommateurs et investisseurs) a oscilIe entre 6,1 et 17,9 %, une 
flm& survenant en 198 1 (Fréchette et Vézina, 1985). 
172 . L'exception majeure sera la CUM. 



encadré par une société d'état chargée de concevoir, de consûuire, d'améliorer.de mettre en 

marche. de financer et même d'opérer les ouvrages d'assainissement des eaux (SQAE. 1996). 

La logique de gestion intégrée est alors remplacée par une gestion individualisée de 

I'mtructure d'adnksernent. 

L'e8ofort %m~:ier est c e p e ~ ~ t  r m w & ! e  Y puisque !e g o u v m m t ? ~ .  p !e Siais du ?\CL!M 

et du nouveau ministère de i'hviromement (MENVIQ). O fi de financer à 90 p. 1 00 les 

ouvrages liés aux stations d'épuration conformément à ce que les SPE désiraient obtenir en 

1974. Ce soutien massif' permet de vahm la résistance Face au financement des 

ouvrages alors que la création d'une sociéte nationale spécifiquement liée a la fonction 

d'assainissement permet de neutraliser les arguments de Givontisme municipal ce a quoi est 

sensible le MAM' " . 

Le financement préoccupera particulièrement les villes du bassin de la Y m k a  entre 1974 et 

1979. année ou des ententes formelles seront signées notamment entre le MAM et les 

municipalaés de Saint-Hyacmthe, Waterloo. Granby. Acton Vale. Famham Cowarwille et 

Bromont. Par contre. la décision d'investir dans l'assainissement sera perçue comme un 

dément de po iitique certes conjonctureiie d'investissement contre-c yc lique. mais aussi et 

surtout sur le pian territorial cornme une mesure de développement du territoire visant a 

mieux doter les dies en services publics. 

Le rapport Jones (1978) qui rappelle et insiste même sur la détemimation de critères de 

qualité des rivières avant de définir les projets d'assainissement. sera déjà mis de côté loque 

le PAEQ est annoncé par le gouvernement québécois. Ce programme, qui reprend celui initié 

par k REQ au début des armées 1970 et qui suit une logique d'assainissement par un réseau 

173 . Cette résistance était trés présente dans les centres urbains de Saint-Hyacinthe, Farnham, Waterloo, 
Granby, Acton VaIe et Bromont. Un fiont commun est mème constitué en 1976. 
1 74 . Le MAM ne veut pas créer de précédents et d'iniquité avec les autres municipalités a l'extérieur du 
bassin (MAM, projet d'aide financière d'appoint pour i'épuration des eaux vannes, 23 septembre 1975). 
Un comité ad hoc du MAM propose donc comme solution que I'OTDQ ((prenne a sa charge le 
diffërentiel de 23 1/3 % (90 % - 66 U3 %) et l'inclut dans son budget 77-78 les argents requis A cette 
fin.» (p.2, Comité «ad h m  de la Mission Yamaska, compte-rendu, réunion du 12 septembre 1975). 



centralisé de stations municipales, révèle dès lors un mode de gestion particulièrement bien 

adapté à l'espace-urbain individualisé. Par cette approche. on veut s'assurer que chaque d e  

possède en propre ou de manière conjointe son équipement à un moment où la dépression 

économique est susceptible d'afkter les centres urbains comme Montréai. Si elle répond à un 

contexte et une logique particulière. cette forme de gestion particularisée de I'eau contrevient 

en r ~ m k  321 "Tiiipe r de gixticn i ~ t é g k  et Z?LQ cies hpkatkris n u  !e tedoire qui ne 

seront pas négligeables tel que nous les décrirons à la section 8.5. 

8.4 L'AMBIGUÏTÉ DE L'ASSAINISSEMENT URBAiN COMME SERVICE AUX 

INDUSTFüES 

L'assainissement comme politique de gestion de I'espace urbain présente une certaine 

ambiguïté q m t  au soutien qu'une telle fonction doit assurer au sein de cet espace. Si cette 

fonction de service semble ciaire aux yeux des résidants, elle l'est moins pour I'hdidustne. 

L'industrie est certes une source majeure de pression sur I'état de la rivière (voit figure 20). 

La REQ. qui reconriait que la charge industrielle peut mettre en péril la fonctionnalité du 

réseau. remarque qu'à Granby par exemple. l'utilisation d'eau à des % industrielles est 

équivaIente à i'uthtion domestique (REQ. 1971 b). Dans cette perspective. on ne peut éviter 

cî'assainir Pindustrie en parailele avec le iaccordement des réseaux d'égouts et l'implantation 

des stations d'épuration municipales (OPDQ. 1 97%). 

Toutefois, cette volonté semble der dans le sers contraire d'un service que plusieurs villes 
. . .  

pensent ofEr a l'industrie, logique qui suit cek du réseau qui se veut non discriminant Eice 

aux divers usagers urbains. hi point de vue des municrpalités plus ind- . * ,  comme 

Granby. i'assainissement constitue un service urbain que i'on considère essentiel à k 

localisation industrielle. L'industrie peut en e E t  profita d'une infktmcture qu'eue n'a pas à 

implanter sur son propre espace industriel"'. Les coûts en terme de superficie occupée au sein 

'". J. L'Heureux, L'industrie et I'épumtion des eaux résiduaires, exposé lors d'une journée benide de 
I'AQTE, a I'ITA de Saint-Hyacinthe, REQ, 1970. 



Figure 20 
BILAN THÉoRIQuE DE LA POLLUTION DOMESTIQUE ET 

INDUSTRIELLE 

Source : OPDQ (1 972a). carte no 15. 
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sont réduits et e k  évite en plus les coûts liés à un système d'assainissement 

Dans ce contexte. l'assainissement est plus un élément de poütique de localisation 

de soutien direct à l'entreprise privée que d'amélioration en soi de l'état des 

qt ~ ' ~ ~ r é r p  Stve lmA w,tiCe =du !';uuOva&. h PJQ =S lm cocte'cte où !'&*A . , . , , 
mime dès le début des années 1970 qu'un tel senice tend à rendre irresponsable les 

industriels qui: 

((semblent se dire que la municipalrté devient responsable de l'épuration de leurs eaux 

usées.)) (REQ. 1970. p.39). 

Également. la REQ se préoccupe du fàit que I'absence d'un contrôle des rejets industriels a 

des mcidences considérables sur le choix du type de traitement. la taille de la station et sa 

capacité d'opération Aspect qu'une gestion intégrée devrait résoudre. Pour la REQ. qui 

exerce depuis les années 1960 un certain contrôle sur la production de déchets industriels 

(Desjardins. I.. Les efforts du Québec pour enrqyer ou prévenir la pollution de l'eau. 

Mémoire du Régisseur. REQ. 1966). on doit donc agir en complément en contrôlant 

directement les eaux &es industrielles. 

Dans cette perspective. les SPE réalisent un mventake systématique des industries à l'intérieur 

du k m   amask ka"^. à l'instar d'une pratique que l'on veut généraliser à la province puisque 

le but avoué est d'en arriver à émettre une serie de directives nationdes conceniant la 

polution industrielle pour I'année 1975 (REQ. 1970). 

Pour sa pan i'équipe du plan Yamaska hvorise la mise en phce de tels règlements pour les 

secteurs industriels co~~:eniés'". reconnaissant directement ia nécessité de contrôler cette 

176 . On souligne que 46 industries sont problématiques parmi les 189 inventorih (18 qui ont recours a 
des fosses septiques avec champs d'épuration. 25 qui déversent leurs eaux directement a la rivière sans 
mitement. deux qui utilisent des étangs d'oxydation et une qui p r d e  B la neutralisation de ses rejets 
avant le déversement a la riviére) (OPDQ, 1 Wh), 
177 . Des 46 industries, neuf concernent les produits laitiers, neuf, Ies textiles, 12, la production de 



source en complément à l'effort de dépollution municipale (OPDQ, 1972a). Dans l'esprit des 

auteurs du plan Yamaska. l'mdustrie doit faire sa part relativemnt au contrôle de h pohtion 

et pour ce tàire. il tàut qu'il y ait un encadrement réglementaire structuré et p M e .  

Ce n'est qu'apks avoir effectué un Hiventaire qu'ils jugent satisfaisant que les SPE pensent 

passer de ia directive moins contraignante à la réglementation comme seule option pouvant 

discipliner l'industrie (Goldbloom 1 976). A ce chapitre. le ministre du MAM. qui kgit les 

SPE. propose en 1976, une série de règlements, dont un spécifique aux rejets à l'égout. en 

plus de divers projets de règlements ~idustriels"~ qui vont s'appliquer d'abord au niveau 

national. Le moment est cruciid puisqu'une élection provinciale est en vue et que l'opposition 

critique périodiquement le laxkrne du Minisne en poste. 

La logique du plan Yamaska n'a alors pas grand chose à voir avec la logique de la 

réglementation environnementaie favorisée par les SPE. En îàit. l'équipe du plan avait une 

perspective plus large quant à la réglementation puisqu'il Çtait déjà question d'y ajouter des 

mcitat ifS économiques. Ainsi elle proposait I' introduction d'une d e m e  dustrielle. 

conformément au principe du pollueur-payeur soulevé en conc1usion du plan Yamaska 

(OPDQ, 1 972a). La volonté de compléter la réglementation par des kitations économiques 

est dd'aiUem reprise plus tard par Jones ( 1 978) qui retient l'idée que le réseau municrpal doit 

contmuer à assurer un pré-traitement des effhients industriels dans le cadre d'un plan 

d'ensemble. 

Toutefois. pour un gestionnaire de réseau. Ihposition d'un coût spécifique applicable 

uniquement a l'industrie a pour effet d'exposer le réseaux a la critique. L'industrie exige en 

viandes, huit, la mise en conserve, sept, la métallurgie et une, les produits chimiques. 
178 . Le dossier déposé par le ministre Goldbloom auprés du Conseil des ministres le 2 avril 1976. tait état 
de 1 1  réglements à être 2dclptés en 1976, plus quatre autres à être déposés à la Chambre des communes 
du Québec. En ce qui a trait aux secteurs industriels visés dans un premier temps, on note le secteur des 
productions animales (susceptible d'affecter particulièrement les industries bu bassin Yamaska), les 
raffineries de péîrole (l'est de Montréal est particulièrement ciblé), les papeteries (les ((régions- 
ressourceu, sont particutièrernent visées) (Goldbloom, V., Programme de réglementation des Services & 



effet un réseau en parfaite condition afin de ne pas subir les effets d'une tarification mdue 

(articles de presse. 1 976). L'application de redevances aidustrielles est dors critiquée sur la 

base des nombreuses t'uites de réseau qu'on remarque depuis quelques années. L'équipe du 

plan Yamaska en avait d'ailleurs relevé un certain nombre dès le début des années 1970 

(OPDQ. 19723)"'. Imposer une redevance pour senice rendu c'est s'exposer à une demande 

nudité de smice 4 m  n'est nps c d !  de poa~:oir cffrir. 
ub Y YU 

Les SPE. et le M E W Q  récemment constitué. chercheront plutôt à s'allier avec les industries 

en place. une approche qui se généralise au Québec. Cet arrangement prendra la forme 

d'ententes h d ~ d u e k s  avec chaque industrie. Ces ententes seront f o r m a l a  sous la f o m  

du Programme d'assainissement des eaux (PAE) dais le but de préciser les modalités de 

raccordement au réseau urbain. Essentiellement négociées à la pièce et non coercitives ces 

ententes permettent de préciser certains ajustements nécessaires au territoire. savoir la 

ségrégation préaiabIe des eaux rejetées en réseau ou les efforts de pré-traitement directement 

au niveau de l'industrie (voir MENVIQ, 1981. frogrmrne d'assoinicremeni des eola. 

assuinissement indmtriei). Cette approche domine dans la mesure où. en 1988. 86 

établissements industriels sur 1 1 1 "O localisés au sein du bassin de la Y m k a  appliquent un 

tel programne. date ou k MENVIQ renouvelle cette approche sous k forme d'Attestation 
181,182 d'assaniissement (MENVIQ. 1988a) . Cette approche. qui rejomt d'abord les industries 

protection de l'environnement pour l'année 19 76, dossier au Conseil des m in istres, 1 976, 1 1 p. ). 
1 79 . Des études préalables à l'implantation de stations d'épuration sont réalisées de manière a optimiser le 
traitement des aux usées. On veut éviter le problème des eaux ((parasitaires)). En 1982, un premier 
décret sera déposé relativement a la réalisation des ouvrages d'assainissement (AQTE. 1982). puis cette 
préoccupation sera reprise dans les versions ultérieures de 1987 et 1989 (art. 2.1) du de gestion 
relatif à fa rt!alisotion des projets municipaux du Programme d'assainissement des e m  du M E  WQ. 
lm. Sept &ablissements réaliseront un tel programme entre 1988 et 1990. onze PAE sont a venir en 
1990. sept autres seront considérés non essentiels. 
1st . Dans le contexte plus précis des industries riveraines au Saint-Laurent. le champs mixte de 
juridiction fedéral-provincial donnera lieu à I'institution de programmes spécifiques au fleuve qui feront 
écho aux autres grands bassins canadiens. 11 y aura ainsi le PIan d'action Saint-Laurent (1989-1993), 
puis Saint-Laurent Vision 2000 (1993-1998) qui s'étend vers les affluents du Saint-Laurent dont la 
Yarnaska. Quatre industries seront alors visées par ce programme, une à Saint-Alphonse-de-Gmb 
déversant dans le bras de la Yamaska Nord, deux a Bromont qui utilisent te réseau municipal et une à 
Lac Brome qui évacue ses eaux par le biais d'un réseau municipal (SLV 2000, t e s  établissemenzs 
incfirsrnels, bits saillants, Gouvernement du Québec et Gouvernement du Canada, 1995). Une troisième 
phase au plan d'action Saint-Laurent est annon& en mai 1998, mais aucune précision n'est d m &  
quant au suivi de nouvelles industries. 



les pius poiluantes sur le territoire, permet ainsi de consolider la présence Sidustrielle au sein 

des d e s  tout en leur permettant un accès au réseau municrpal pour atténuer les extenialités 

découlant de leur présence. 

La gestion de I'eau au sein de la ville doit se plier aux exigences particulières de la 

présence hduan'.e!k. Ne pouvan! se réwudre 5 trop contraindre I'induarie. mai< ne 

pouvant pas non plus o f i r  un service public sans que celle-ci fasse un effort de son c6té 

a h  de ne pas mettre en péril le fonctionnement des stations d'assainissement, les SPE 

opéreront un compromis entre la logique de la ville ( s e ~ c e  pour attirer l'industrie. qui à 

son tour contniue a financer les services urbains) et sa propre logique de l'assainissement 

qui ne peut supporter qu'une charge fixe de poilution. Ce compromis ne sera toutefois 

pas sans effets sur le plan des externalités territoriales. 

8.5 LES LIMITES DE L'ASSAINISSEMENT COMME PROJET DWRATRUCTURE 

Dans l'esprit du plan Yamaska. l'implantation ou l'achèvement d'lm réseau d'assagiissement 

en milieu urbain constitue une tentative globale d'aîténuer i'impact de i'*tion a de 

i'industrialisation sur la rivière Yamaska et ses affhient~'~'. Prenant acte d'une dégradation 

souvent d'ordre esthétique, la récupération de la rivière s'inscrit par extension dans lidéai â'une 

ville fonctionnelle. saine et plaisante. à i'sistar de la logique fonctiondiste des villes formulée 

par certains urbanistes au début du siècle ou autour des armées 1940"". La rivière. qui a 

Is2 Cette politique ne sera jamais mise entièrement de l'avant. De plus, il n'y aura jamais de règlement 
générique visant la pollution industrielle, bien qu'un projet en ce sens a déjà été étudié (projet R-300). 
L'approche retenue sera plutôt celle de la multiplication des règlements ajustés selon la diversité des 
procédés industriels existants. C'est ainsi que l'on voit émerger de nombreuses réglementations dans les 
années 1980 en lieu et place d'une approche régionale ou par bassin. 
1 83 . 11 demeure que t'implantation même d'une station d'épuration a des effets perturbateurs sur le milieu 
naturel". C'est dans cette perspective qu'un Guide mvironnemental &s navm relurfs uu Programme 
d'assoinissemenr &s euza du Québec a étd réalisé (MENVIQ, 1985): guide qui hisait état des récentes 
préoccupations en rnatiére de législation ou réglementation sur i'évaluation environnementaIe. le suivi 
des travaux de construction, le déboisement et l'élimination des déchets solides. 
IM . La Charte d'Athènes qui b i t  une place importante aux espaces verts (Le Corbusier, 1942) aurait 
fàcilement pu intégrer I'eau sous l'angle sanitaire et récréatif. On peut dire de même des villes prqmées 



historiquement contniué à la constitution des villes, est dès lors «réintégrée» à i'espace inbain 

qui étend sa présence à la faveur de nouveaux milieux récréatifi et riatmalisés. 

Toutefois. dans un contexte où I'asdkement est traiîé comme un enjeu autonome de la 

dynamique du bassin contrairement à l'esprit du plan Yamaska. l'attention tend à se 

concentrer 9.x !'&je! tpcbmique qce corsthe !'e?~vrh!e dr! résyu d 0 ~ k m n t .  

L'attention des SPE. puis c e k  du gouvernement. est donc peu axée sur la question de 

l'efficacité de k solution adoptée en regard spécifiquement de la qualité de l'eau' '' en rivière. 

Cette séparation d'avec l'espace-rivière. k pian Yamaska tentait de la résoudre par 

l'intmduction de critères de qualité d a  tronçons et d'objectif5 de qualité de l'eau (OPDQ. 

1 97%). argument que reprend k n e s  ( 1 978) ' qui reconnait un certain déplacement des buts 

de la Mûsion Yamaska Toutefois. cette logique est mise de côté dans le contexte oii 

l'assainissement devient en 1978- 1979 un projet d'équipement généralisé des villes avec le 

PAEQ. 

8.5.1 Les limites de conception de I'assainissement des eaux municrpales 

Pendant toute la durée de k mise en oeuvre du pian Yanraska. le problème qui préoccupe 

avant tout les planiticateurs (Comité d'exécution particulièrement par le b i  de ses compte- 

rendus) et la presse locale. doit-on ajouter. (La Voix de IfEst et Le Courrier) concerne le 

rythme et les conditions de mise en place des stations d'épuration des eaux usées municipales. 

Dans ce contexte où on se préoccupe surtout de partage financier des projets de liaisons entre 

les stations et le réseau d'égouts existant. on est peu disposé a revoir les paramètres de 

conception des stations pemées au début du pian Yarriaska. 

par Ebenezer Howard en Angleterre (Hall. 1992) a F.L. Wright aux États-unis. 
185 . II est révélateur de voir a ttavers la documentation que l'assainissement tel que prévu n'était jamais 
remis en cause dans ses fondements par Ies concepteurs. De leur côté. les villes n'ayant pas un pouvoir 
propre de contre-expertise engageaient des firmes d'ingénierie qui au pIus, pouvaient bonifier les 
solutims envisagées par l'État, mais jamais remettre en cause l'approche générale d'assainissement 
municipal au profit, par exemple, d'un autre mode de gestion de la ville. 
'&. Jones (1978) lonqu'il analyse le contenu du plan prqxse une &vision des infiastructures ajustées 
selon les divers tronçons de riviéres. Toutefois, il ne s'aventure pas a lier des objectif% précis de qualité 
en rivière avec l'effet anticipé des infiastnictures qu'il propose. 



Ce n'est qu'à la suite de Fimplantation diin certain nombre de stations et quelques années 

après la fin du plan Yamaska (près de 10 ans) que le problème de i'opération se pose. II Faut 

dire qu'en 1 984 1 985. c'est à peine 6.9 p. 1 00 de la population du Québec qui est desservie 

par une station d'épuration respectant les prérogatives du programme national mis de l'avant 

en 1978- 1979 (Gouin 1990). Par contre. les stations de Granby et Saint-Hyacmthe font partie 

ri- preriier e- m o ~  -r de ~ ~ i m s  c@hmd!es 1 ! ' b ~  di? r n r ~ m v n e  W - A  f ~ m i i !  en  !9?0 par !a 

REQ. En effet. l'imposition d'une structure nationale de promotion de hamement et de suivi 

des travaux (la Société québécoise de i ' h m e n t  des eaux ou SQAE) n'a pas eu 

d'iilication importante quant à la révision du programme d'assainûsernent. Amsi parmi les 

principaux projets entrepris avec l'assistance de la SQAE. on compte Granby (20.12 millions 

engagés en 1984) et Saint-Hyacmthe ( 13.08 miliions de d o k  engagés en 1984 - les travaux 

devant être complétés en 1 987)Ig7. L'effort gouvernemental par le double biais du MENVlQ 

qui évahie h conformité environnementale des stations et de la SQAE sous l'égide du MAM 

qui en assure le financement et le suivi. se limite ainsi à la pWcation prévue avant le plan 

Yamaska et cela de nianière indépendante à i'identification de critères de qualité en rivière qui 

devaient être mieux liés dans la perspective du pian Yamaska (OPDQ. 1972a). 

La séparation du progamme d'asahksement de l'évaluation de la qualité des rivières fàit en 

sorte que près de 25 ans après la téaIisation des prerriières études de h REQ. le bassin sera 

efktivernent bien doté en idktructures d'assainissement. En 19%. on compte sur le 

territoire du bassm 32 stations d'épuration dont 26 sont gétées directement par une 

municipalité. six ayant conchi des ententes municipales en groupe de deux ou trois entités et 

g b t  PassaHiissement de manière conjointe (d'après les données du MAM. Liste des projets 

1 997b)'88. Le tàit de se fixer sur le programme des hfmtructures renforce la croyance en une 

1 87 . Le troisième projet en importance engagé auprès de la SQAE dépasse de peu les huit millions de 
dollars et les sommes engagées pour les autres projets sont pour chacun infërieures à deux millions de 
dollars (SQAE, 1985). Le cas de la CUM est toutefois exclu de ce bilan, celle-ci gérant elle-même te 
finanment de ses ouvrages. 
'=. La progression du d&eloppement de l'assainissement est le suivant : huit stations implantées entre 
1983 (date de la première mise en opération) et 1985, incluant celle de Granby (desserte actuelle estimée 
à 57 374 hab.), 17 stations entre 1986 et la fin de I W O  (desserte estimée à 7 1 990 hab. en 1996); six 
stations mises en service entre 1991 et la flli de 1995 (desserte estimée a 4475 hab. en 1996). et une 
dernière en 1996 (desserte estimée a 4903 hab. en 1996). Dames projets. quoique marginaux scmt à 



efficacité de gestion puisque l'on se réfère souvent, los de présentations publiques. au succès 

de l'iniplantation des stations. Ainsi lors du récent et premier symposium québécois sur l'eau. 

il n'est pas étonnant doentendre que d'ici I'an 7000. les &eaux d'égouts qui desservent environ 

92 p. 100 des habitants (90 rnunicipahés) doivent être complétés par une station dépuration 

dans 98 p. 1 00 des cas (Ministère du Conseil ExécutX 1 997). Tout comme pour l'alimentation 

en eau. la majeure partie de i'eqxice quéhécois WEI mis en réseau par I'assainissement. 

Ce succès global sur le plan des ~ c n i r e s  masque toutefois nial le Eiit que le réseau 

demeure h h é  dans sa conception à cause d'un intérêt W é  porté à l'état de la rivière. En 

effet. un examen plus précis concernant le boisssi Yarnaska révèle une conception contmgente 

aux problèmes perçus au moment mème de l'implantation des stations d'épuration sans qu'il 

ny ai eu révision des paramétres de conception Ainsi les solutions avancées lors du plan 

Yarnaska se M e n t  essentiellement à un contrôle de la DBO (demande biochimique en 

oygène). un paramètre qui traduit t Nveau d'activité bactérienne dans l'eau"'. II n'est donc 

pas étonnant que la majeure partie des municrpalaés du bassin (d'après les données du MAM. 

Liste des projets. 199%) soit dotée d'étangs aérés (phis quelques fosses municipales) dont la 

fonction première consiste justement à limiter la charge de pollution évaluée selon ce 

paramètre. Des villes comme Acton Vale. Waterloo et Valcourt notamment. devaient se 

M e r  à un système d'étangs aérés'? Comme on privilégiait ce paramètre de la DBO p u r  

ces municipalités. il devenait superflu pour elles d'implanter un traitement phis avancé. 

Dans le cas des principaux centres urbains Fefort d'assainissement est plus élaboré. a savoir 

des traitements par boues activées a Saint-Hyacinthe et à Granby (miphtés au début des 

années 1980). Pour les principales municipalités du bassin, on est en effet plus sévère sur le 

taux de réduction de la charge en DBO compte tenu que cette charge est multipliée par la 

venir dans le cadre du PADEM. Pour ce qui est des principaux centres urbains, la séquence est la 
suivante: Granby (1984), Acton Vale ( 1985). Brmont ( 1  985). Waterloo ( 1  985). Valcourt ( 1985). 
Cowansville ( l986), Farnham ( 1986) et Saint-Hyacinthe ( 1987). Celle de Saint-Césaire a été implantée a 
la fin 1996. début de 1997. 
'". On ttablit des purancage de rendement qui vont de 80 à 95.5 % (OPDQ, 1972a) pour les 
principales municipalités du bassin, 
190 . On comptait implanter un traitement secondaire a Action Vale, Valcourt et dans 44 autres 



population en réseau (voir OPDQ, 1972a). Dans le cas de Granby. celle-ci devait ajouter une 

6tape de déphosphatation à k séquence de traitement - ajout de l ' ah  comme Roculant- 

coagulant - mais seulement à partir des années 1990 afin de contrôler le phosphore. un 

problème pourtant reconnu dès la conception du plan Y m k a  (OPDQ. 1 972a). Enfin deux 

autres municipaldés procédent à un type de traitement différent. II s'agit de Famham et 

Co~mwille qui ont recourp. à des bi~dis~ues'~' ou à un fossé d'oxydation. une technique 

développée dans les années 1 950. Dans ces cas. aucune révision majeure n'est intervenue par 

rapport à ce qui était prévu au début des années 1970 dans le cadre du pian Yamaska (OPDQ. 

1 97%) lv' . 

Ceci dit. les paramètres de conception (DBO. @ois phosphore) demeurent fort Limités en 

regard de la vsigtanie de paramètres de qualité que le pian Yamaska considère comme 

éléments liés a des objectifk potentiels de quaLité des eaux pour les rivières (OPDQ. 1972a)'". 

Cet écart pourrait d'abord être expliqué par la reconriaissance qu'une amélioration du contrôle 

des M E S  et des colifornies réduit indirectement les métaux lourds et les organismes 

pathogènes. Cela est r e c o ~ u  à la fin des années 1970 mais n'était pas exposé comme 

argument justifiant l'approche retenue au début des années 1970. Second argument. il y a la 

méconnaissance de la présence de ces contaminants sot a cause des limites de détection soit 

à cause de l'absence de mesure spécifique développées à cet effet. Cet argument ne résiste pas 

à la lumière des propositions du plan Yamaska qui reconnait déjà un bon nombre de 

paiamétres de qualité ( p h  &une wigtame) qui ne seront pas retenus c o r n  critères de 

conception des stations. Ce n'est donc pas une question a prion de méconnaissance des 

municipalitds secondaires (OPDQ. 1 9 7 2 ~  p.308). 
1Q1 . La technologie des biodisques était populaire aux États-unis alors que dans le contexte de la aise du 
pétrole du début des années 1970, et que leur consommation d'énergie s'avérait moindre que pour les 
autres techniques ( AQTE, 1987). 
192 . On doit dire &alement les paramétres de la DBO et du phosphore choisis pour mesurer les 
problèmes majeurs associés aux rejets urbains sont pratiquement les mêmes que ceux qui ont été utilisés 
pour mobiliser l'attention de la Commission mixte internationale (CMI) a la fin des années 1960 dans 
les Grands Lacs. 
193 . On peut aussi souligner l'écart qui existe avec le Règlemenr sur 1 'eau potable (Q2, r.4.1) qui stipule 
le respect de pas moins de 40 nomes diffkentes (substances chimiques organiques et inorganiques, 
simples et complexes, et radioactives) au début des années 1980. L'exigence a l'entrée du téseau est donc 
trés éloignée de celle à la d e  du réseau pour une même vilIe. 



enjeux de k qualité de I'eau, ni d'une synthèse raisonnée de la qualité de l'eau à queiques 

indices intégrateurs. 

En M. la raison de ce nombre limité de paramétres pour la conception des ouvrages se trouve 

phnôt du côté des arguments de la gestion économique du réseau, 11 y a d'abord le bit quiin 

wmlire limité de paramètw pmt de répondre à moindre coût aux ohjectifi de desserte 

(service continu, égalité du service pour tous entretien régulier)'". Également. un nombre 

limité de paramètres permet de réaliser éventuellement des économies d'échelle (achats en 

gros de matériau. contrats. etc.) pour une technologie connue. E& ii est plus h i l e  de 

contrôler les coûts d'une solution répondant à un nombre limité de contraintes que de 

s'aventurer à gérer de nouvelles technologies d'assahkement et plus encore des modes de 

gestion alternatifS. Une série d'arguments auxquels le MAM notamment est probablement 

sensible à wuse de son d e  de contrôleur des fhnces municipales comme le révèle une étude 

qu'il Ralise concernant les finances municipales en prévision de la mise en œuwe du pian 

Yarriaska dès le début des années 1 970 (OPDQ. 1 972b). 

Une fois les parmètres de conception des stations d'épuration fixés par les planificateurs 

l'évaluation des efforts consentis en cette matière est aussi ijrnitée à une capacité de traitement 

prédéterminée. Amsi l'évaluation réalisée par le MENVIQ au début des années 1990 doit se 

limiter à des paramétres pouvant être contrôk par les stations conçues dans les années 1960 

et 1970: DBOL matières en suspension (MES), phosphore. coüformes et  débordement^'^^. 
Dans ces derniers as. la coliformes sont rarement évalués d o n  que les débordements sont 

adysés essentiellement par rapport aux conditions nomiales d'opération; les pluies extrêmes 

que le réseau ne peut capter ne sont pas considérées. Rappelons que 1'- fkk par Jones 

(1 978) à ce sujet dans le contexte du p h  Y m k a  bien que n'étant pas précise quant aux 

paramètres de conception des stations. soulevait le besoin de préciser avant tout les critères de 

I PI . Ceci a I'instar du Rigfement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout, 4-2. r.7. qui lui-même p m e t  
de bonifier a peu de choses près le réglernent en vigueur dans les années 1970. 
195 . Les MES (qui peuvent contenir divers métaux lourds) ne sont pas évaluées systématiquement 
lorsqu'il est question de traitement par étangs aérés. type de traitement qui domine dans le bassin 
Yarnaska et dans l'ensemble du Québec. Les MES sont plus fiéquemment mesurées dans le cas des 
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qualité de la rivière à partir desquels on se devait de revoir les choix techniques. Cette dernière 

approche suggérée en fin de plan (fin des années 1970) n'a évidemment pas été retenue 

compte tenu de httention portée à l'implantation à la pièce des stations. 

Alors que toutes les stations iniplantées dans les années 1980 ciam le bassm de la Yamaska 

rgoivent un avis individuel de conformité attestant du bon fonctionnement des stations mises 

en place en fonction de ces p a r a m è ~  (voir évaluation de 1995 réalisée par le MAM. 1997~). 

l'impact u h k  de I'aSSainiSSement demeure suus-évahié. En etfet en limitant l'aaainissement à 

un contrôle efficace de la DBO. on devait laisser de c6té le contrôle de tout un ensemble de 

paramétres dont phisieurs étaient connus dans b années 1970 (OPûQ. l972a). L'effet global 

de i'assainissenient demeure donc mitigé pour Primeau et Grimard (1990% 199ûb) qui 

reconnaissent certes quelques améliorations. mais également une dégradation de ktat de la 

rivièxt Yarriaska que i'on peut noter pour des paramètres qui n'ont pas été retenus pour la 

conception des stations d'épuration Ainsi en conclusion pour i'ensembie du bassin Yamaska: 

«Cette dégradation se manifeste surtout au Nveau des substances nutritives (diverses 

formes d'azote et de phosphore) et des métaux lourds.». alors que «les stations 

d'épuration urbaines de leur côté, ont surtout permis des améliorations locales et cela 

au niveau des odeurs, des débris flottants. de l'azote ammoniacal et des colifornies 

fëcauc)) (Primeau et Grimard 1 WOa p.96). 

Si les paramètres de qualité d'eau de rivière mtègrent des composks comme les métaux lourds 

et les pesticides, les paramètres de conception des stations d'épuration de leur côté sont 

h i t é s  et fixés dam l'infiastru~hael~~. De Eih I 'aSSainiSSe~ tel que conçu dans les années 

1970 n'a pas été pensé pour éliminer les composés toxiques inorganiques (métaux lourds) 

connu pour une bonne part a l'époque, les organismes pathogènes peu reconnus hors des 

stations de traitement physico-chimique comme celle de la CUM. 
le. L'effet environnemental des stations est aussi limite si on considère l'aspect énergétique da 
infhstructures. Comme l'ont souligné Blais et al. (1995), le traitement par boues activées 
(conventionneIles ou à aération prolongée) constitue le procédé qui consomme le plus d'énergie. suivi en 
second lieu des étangs aérés, traitements particulièrement fàvotisés par le PAEQ et dans le cas du bassin 
Yamaska. Leur extrapolation en tenne de bilan énergétique pour I'ensern ble du PAEQ qui révèle une 
nouvelle consommation annuelle de 690 GWh, représente toutefois environ 0.48 % de la consammation 



usines de transformation de la viande (virus et parasites) ou les composés organiques 

complexes dont certains etaient connus (ex  HAP) (voir critères de qualité d'eau de OPDQ. 

1972a). Ceci témoigne d'une mpacité et d'une volonté limitées de la logique Iirbaine des 

niseaux d'assainissement en regard de son arrimage à l'espace-riviére. 

Cette absence de prise en compte tàit en sorte qu'à la mi des années 1990. on se questionne 

nu les options de traitements compensatoires pouvant atténuer certaines des extemalités non 

gérées par le réseau d'-ment. A titre d'exemple. il y a ce débat autour de la 

désinfection des rejets urbains. La solution la ptus connue et la phis couramment évoquée 

c o d e  a ajouter du chlore en fin de procédé. Cette option n'est cependant pas sans effets 

puisqu'elle serait à l'origine de la formation de résidus toxiques pour la vie aquatique 

(Environnement Canada et Santé et Bien-être social C d  1993). La désmtèction à l'ozone. 

seconde option. est pour sa part susceptible de générer des sous-produits d'oxydation 

toxiques sans compter les coûts très élevés de son implantation. Enfin. i'utilisation du 

rayonnement ultra-violet susceptible de réduire les Mus et parasites ( AQTE. 1987) comme 

troisième option demeure encore fort coiheuse puisque la pénétration des U.V. est 

relativement fàibie dans la colonne d'eau. ce qui dans le cas des grandes municipalrtés 

nécessite le stockage préalable du volume à traiter. Dans le contexte de la consultation 

publique sur la gestion de l'eau au Québec (1999). la position du ministère de 

17Environnernent face à ce problème révèle encore une approche à la pièce alors que l'on 

reconnaît par ailleurs l'impact négatif' d'une chloration des eaux usées apptiquées à toutes les 

 station^'^'. Cet exenipk souligne l'effet non durable d'une solution massive miplantée sans 

réelle révision des paramétres de conception à l'instar de h logique urbaine qui se préoccupe 

avant tout des contraintes des villes, à savoir dans le présent cas le finamement des 

irhasmctures. 

totale d'énergie hydroélectrique du Québec en 1996 selon les données d' HydroQuébec (1 997). 
1 w . Ministke de l'Environnement du Qu&x (MENV), Pmtion du Mi&& de l'envirommmî sur la 
&rr#ction dPS euux K S ~  mIées. Dirdm ggénérale de i'enviroruiement, janvier 1999,13 pages, dépasé au 
Bureau d'audiences publiques sur I'envimnnement. 



8.5.2 Les M e s  d'opération de l'assainissement des eaux municipaies 

En misant sur l'implantation des stations, le MAM et les SPE devaient s'engager dans un 

cheminement critique où üs ont dû intervenir dans le but de renforcer le Rseau hi-même en 

contrôlant mieux les effets des précipitations sur le réseau, puis en limitant les sous-produits 

liés à la technologie choisie. Cette section présente  certain,^ des p h l e m e s  liés au 

renforcement de la logique de réseau dans la gestion de i ' m m e n t .  

Lorsque les premières nations d'épuration sont mises en place. le premier problème qui se 

présente concerne le drauiage des eaux en milieu urbain On doit rappeler ici que le réseau est 

conçu de manière à capter un certain volume instantané d'eaux usées afin de réponàre à un 

calcul coùt-efficacité précis. Bien qu'un fàcteur de sécurité sot considéré dans la conception 

l'extension des raccordements (qui augmente le volume acheminé) et 1'~rméabilisation du 

sol (qui accélère la vitesse d'écoulement) sont susceptibles de réduire cette marge. Déjà 

souligné rapidement au sein du plan Yarnaska, ce problème est soulevé à nouveau par Jones 

( 1978) qui rappelle que les eaw phviales sont porteuses d'une charge de contamMants liée 

aux ((égouts phviaw) lors de la fonte des neiges et des orages. Ce problème est 

particulièrement associé aux réseaux combinés. dont celui de Waterloo où 90 p. 1 00 du réseau 

est de ce type. 

Facteur perturbateur au fonctionnement nomrilise du réseau. non prévu dam le cadre du plan 

Yamaska la metses  sont susceptibles d'entraver l'objectif de qualité visé au niveau de k 

rivière. Cornpte tenu des prévisions démographiques très optimistes Ralifées à i'époque du 

plan (OPûQ, 1972a), le problème de débordement semble avoir été assn bien contenu au 

sem des principales municipalités du bassin de ia Yamaska, Une évaluation récente révèle en 

effet que les volumes non traités sont généralement sous la barre des 5 p. 100i98 ce qui est 

monnu comme trés satisf'aisant par le MENVIQ et le M A M ' ~ .  L'expansion démographique 

191 .  Bromont a toutefois connu plusieurs années avec d'importants débordements attribuables a un 
mauvais fonctionnement de la station (on parie de volume équivaiant A prés de 15 p. 100 du volume à 
traiter). En 1995, c'est 13 p. t O0 du volume normal qui n'était pas traité (MAM, 1997~). 
199 . Cela est évidemment fonction des fluctuations climatiques, difficiles a prévoir à long terme (voir 
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a été, il est vrai. fort limitée entre 1971 et 1996 (voir MRuV. 1999). ce qui Fait que l'effet 

perturbateur d'un tel Fdcteur a été hi aussi limité'00. 

Au printemps la fonte de la neige est un autre Fdcteur perturbateur du réseau Le choc 

«acide» reconnu sur le plan de la vie aquatique amène le MENVIQ à militer pour une 

pditiqiie de gertinn dei  neiges nd!! dér lQ88 au mmt ~ù a ré+% sa plitique 

d'assainissement (urbain industriel et agricole) (MENVIQ. 1988b). Compte tenu du nit que 

de nombreuses stations ne sont pas encore implantées, la politique n'est activée que vers 1995. 

A ce moment. ce sont les stations qui ont le moins de problèmes d'opération qui peuvent 

s'avancer à mettre de l'avant un pian de gestion des neiges souillées tel qu'il leur est 

demandérD ' . 

Dans ce contexte. les villes du bassm Yamaska ayant réalisé plus tôt I'assainissernent urbain 

sont parmi les premières à répondre à cette politique. Les principales municipalités du bassin 

de ia Y m k a  (Saint-Hyacinthe. Cowansville. Vakourt et Waterloo) ont ainsi été parmi les 

premières villes du Québec à avoir déposé cians les armées 1990. un plan de gestion pour 

autorisation auprès du Ministère de Environnement et de la ~aune(MEFf~' (ministère qui 

succède au MENVIQ et aux SPE). Dans le cas de Gmby. un plan devait être déposé peu 

après (MEF. 1995~). Pour les municipalités. celles-ci se trouvent engagées vers un 

asahkernent dotab alors qu'on ne peut pas remettre en cause l'effori d'aSSainjSSement déjà 

consenti. 

Environnement Canada tome 5. 1997). 
2 0 0  . De l'avis de plusieurs ingénieurs, le problème de débordements implique des investissements 
majeurs, qu'il s'agisse d'ouvrages de rétention, de l'implantation de chaussées poreuses régularisant la 
circulation de l'eau en milieu urbain ou d'une gestion en temps réel de manière à optimiser l'écoulement 
des eaux en réseau (Charron et al.. 1996). 
'O1. Un certificat d'autorisation at désormais exigé pour la modes d'eliminaticm des neiges souillées en 
milieu urbain. Le MEF vise d'abord les municipalités de plus de 25 000 habitants, puis de 10 à 25 000 
habitants et de moins de 10 000 habitants. Ce dernier se réserve le droit d'accepter ou non, un plan de 
gestion de la neige e!t un mode d'élimination juge adéquat en regard des rivières (décret [Q-21 D. 1073- 
97)- 
'm. Le MEF a intégré en 1995 la faiaion faunique du MTCP et du MLCP à l'environnement. 



Avec l'implantation d'un traitement cenaalw des eaux urbaines, l'assainissement n'est pas 

encore tout à fàit complet. En effet, une nouvelle question se pose pour les villes. Comment 

girer les sous-produits 1Rs au traitement des eaux usées. Les d e s  sont ainsi aux prises avec 

une pollution résiduelle qu'a s'agit d'élimnier de manière efficace pour tire conforme à 

l'objectif de I'acîaini.cr;ernent «total». Ce problème n'émerge que dans la mesure où 

Ik..winiswnent w généralise comme option de gestion des eaux ~rbines'~ ' .  

À mesure que les municipaiités prennent conscience de ce probléme quelques années apRs le 

plan  amask ka'^' deux options tendent à s'imposer : la récupération des sous-produits de 

l'assainissement (boues d'épuration cendres le cas khéant ) et leur incorporation productive 

par le biais d'une valorisation organique. ou leur élimination à l'intérieur d'un espace doué 

spécifiquement à cette fin. La logique de l'assainissement n'avait pas prévu. ni proposé unr 

manière de gérer cet enjeu au moment de son miplantation 

L'éli-t ion est traditionnellement favorisée. Moins coûteuse. de nature technique simple. il 

est tàcile de gérer cette option Toutebis. les villes anticipent des coûts supplémentaires de 

gestion dans la mesure où de nouvelles restrictions s'imposent quant 3 la localisation et à 

l'opération des sites d'enfouissement (L.E.s.)? On pense donc à la valorisation et à 

lkexportatiom des boues urbaines vers le territoire agricole. aspect que le plan Yamaska 

aurait pu soutenir. 

Par delà la volonté de mieux mtégrer les résidus urbahs, il y a la contramte de l'ajustement 

technique et économique. En effet, il y a d'abord les contraintes sanitaires miposées aux 

produits agricoles qui rendent plus difficiles cet échange. Une évahiation d'une trentaine de cas 

dans les régions de Estrie et de h Montérégie (inchiant le bassin Yamaska) révèle notamment 

'O3 Pour l'ensemble du Quéôec. on anticipe ainsi la production de 180 000 tonnes de matières sèches 
annuetlement à la fin du PAEQ (Conseil de ta conservation de l'environnement. 1994). 
'". Le plan Yamaska n'aborde pas m e  problématique alors que son attention se limite à ['implantation 
de l'assainissement (voir OPDQ, 19720. Ce problhe n'est pas non plus soulevé par Jones (1978) lm 
de la révision du plan Yamaska 
La L.E.S. a les conditions d'opération sont soumises à I'autorisation du MEF en vertu du Réglernent 

qui vise le contrôle des déchets solides. 



ia présence de certains métaux lourds excédant les teneurs souhaitables ou rmxhak  à h 

valorisation des boues (voir Vasseur et al.. 1996: 1 995fM. La tentative de reporter le coût 

résiduel de la gestion des eaux iirbames vers le milieu agricole demeure limitée par la deniande 

imposée, par ailiem. au milieu agricole de livrer des produits acceptables selon les critères 

sanitaires définis en bonne partie par les villes'07. Cet ajustement de la logique urbaine fiace à 

l'espace rurai demeure ainsi problématique. 

Cene dficutté d'ajustement. qui révèle une attention trop axée sur l'impkntation des stations 

Iaissant de côté certains coûts indirects de l'mainkment. hvorise actuellement le 

développement d'une nouvelle filière d'infhstm~tures'~~ qui tentent de mieux Lier ces deux 

espaces disjomts. La logique du plan Yamaska et les efforts de recentrage proposés par Jones 

( 1978). n'ont donc pas kussi à infléchir k logique de l'assainissement essentiellement centrée 

sur son propre espace d'opération. 

8.6 CONCLUSION 

La gestion de i'eau. pensée en fonction des paramétres de la d e .  introduit une configuration 

territoriale particuiiére. D'abord il y a le tàit que h gestion de I'eau en ville s'articule 

essentiellement autour de projets de mise en h u .  qu'il s'agisse de i'alimentation comme 

:cm - Le Comité consultatif de Lac-Mégantic en Estrie s'intéresse notamment à la question des boues 
d'épuration municipales et B leur valorisation comme option alternative à l'élimination (Vasseur et al., 
1996; 1995). 
?Of . A ce chapitre, on peut penser que les expériences entreprises par la ville de Granby conjointement 
avec deux firmes privées en 1997 serviront de cas critique dans la mesure oii Granby demeure le centre 
Ie plus industrialisé du bassin avec Saint-Hyacinthe (Lapierre, B.. ctValorisatim des boues: Granby 
appuie deux projets issus du privé», Lu Voir de l'Est, 16 juillet 1997, p.45). La ville de Cowansville 
moins problématique à ce chapitre, participe également à i'effort de rationalisation de Susage des boues 
par le biais d'essais de techniques de compostage préalables à la valorisation des boues (toubier et 
Poulin, 1996). 
208 . A ce chapitre. les expériences entreprises par la ville de Granby conjointement avec deux firmes 
privées en 1997 (Lapierre, B. "VaIorisation des boues: Granby appuie deux projets issus du privp, La 
Voir de PEsr, 16 juillet 1997, p.45) et Cowansville qui participe à des essais de techniques de 
compostage préalables à la valorisation des boues (Loubier et Pwlin, 1996) constituent des exemples de 
cette nouvelle avancée des technologies urbaines. 



çervice à l'mtrant de h ville ou de l'assainissement comme extrant. La kgdation sectorielle 

liée à l'espace-ville s'articule à même la logique de mise en réseau 

Ensuite. l'espace-ville impose ses propres limites, soit celles qui sont définies à même la 

tension entre le réseau et les hntières m~nicipaies~ Cette tension implique dans le cas du plan 

Yam.ka. deux wiis-régulations. I .'une est axée sur la ville et gérée par le MAM. Pautre est 

articulée à partir des réseaux et gérée par les SPE @uk le MEMrlQ. le MEF et le MENV). 

Dans ce contexte. le MAM réussit à miposer le respect des fiontieres urbaines lors de la 

conception des projets de régulation de l'eau. Seuls les projets de fusion municipale comme à 

Saint-Hyacinthe pourront donner lieu à une expansion planifiée des &eaux d'alimentation par 

delà les anciennes hntières urbaines. La logique ensembiiste défendue par le plan Yamaska 

doit se plier à l'espace urbain tel que défendu par le MAM. 

L'espace urbah est générateur d'une logique d'un double réseau qui présente certaines 

similarités. mais aussi quelques différences. Sur le p h  structurel les deux réseaux se 

codbntent à !'espace urbain Dans les deux cas. les bntieres municrpaies d é k n t  

l'ampleur des projets par delà la volonté de régiooalnation de ces senices par les SPE (8.1 et 

8.3). Également. le MAM et les SPE sont centrés nu une logique de l'ofk d d ' ~ c t u r e .  

négligeant Iëlément qualitatif que les critères de qualité d'eau en rivière auraient pu Etire 

émerger à I'Ïnstar de la logique ensembliste défendue par le plan Yamaska. Les conflits 

entourant l'implantation des réseaux se soldent don par un gain du MAM concemant 

l'alimentation et un gain des SPE concemant l'assainissement. bien que dans les deux cas on 

n'ait pas réussi un animage avec I'état de la rivière. Ce découpage institutionnel qui marque le 

réseau se tracluit alors par des exterdités produites à même le réseau ou en aval de celui-ci 

Dans le cas de làiïmentation en eau. la question sanitaire à l'origine de ce réseau est négligée 

et eile ne sera remise à l'agenda politique que p h  tarâ, après ia fin du p h  Yaniaska et dans 

un contexte où k santé pubhue devient un enjeu lié aux questions d'environnement (8.2). 

Ainsi, ies questions touchant la qualité du réseau sont le produit d'une implication p b  

soutenue de k pari des acteurs institutionnels chargés du suivi de k santé publique (MSSS et 



Santé C d )  qui révisent les critères ou normes établis en parallèle a l'extension des r6seau.x 

et à la sophistication des traitements. 

En ce qui a trait à l ' d m e n t ,  k politique d'implantation de I'Mastructure se traduit par 

une siniplification des paramètres de conception d g r é  la complexité de l'environnement du 

réseai'! qui n'ect pas ewore hien açi& (8.4). Cene économie do wmke N a l m  liée à la 

dynamique k i è r e  des villes. mais aussi à l'ambiguïté concemt le service offèrt aux 

usagers. À ce chapitre, c'est le rapport à l'industrie au sein de la d e  qui demeure 

problématique. Doit-on ottiù. le service à tous sans kerves ou doit-on charger le coût selon 

la charge polluante ? Questions qui structurent en tàit le débat public-privé au Québec. Entre 

ces deux options. c'est l'entente individuelle avec l'industrie qui est préférée au sein de la 

Yamaska Mohs risquée. eue est aussi plus prévisible sur le plan de la gestion (8.5). 

En matière de gestion de l'eau. la régulation urbaine limite l'intégration ville-bassin comme le 

démontrent d'une part l'extension des  réseau.^, puis leurs propres extemalités. Daris ce 

contexte. il n'est pas étonnant de voir se muhiplier les efforts compensatoires aux réseaux. 

qu'il s'agisse d'une nouvelle techno loge de traitements réduisant les effets en aval des réseaux 

(ex assainissement) ou d'une gestion plus senée des produits ajoutés à l'eau pour en 

no& la qualité (ex alimentation). Par delà le plan Yamaska nous notons que 

l'mtegration avec les caractéristiques propres des rivières. avec les projets de régularisation ou 

encore avec les politiques agricoles reste à fàire don que h gestion de i'eau dans les d e s  

demeure avant tout structurée par la gestion des réseaux 



CHAPITRE 9 LE MAC, LE MTF ET L4 GESTION DE L'EAU EN MILIEU 

RURAL 

La mise en oeuvre du pian Yamaska a déjà révélé trois rodes de territorialisation 

mstinrtionneile dominés par k planification d'ensemble supportée par I'OPDQ à laquelle se 

confiontent la réguknsation des eaux désirée par le MRN dans le cas de la gestion des cours 

d'eau et les réseaux urbains soutenus particulièrement par le MAM dans le cas de i'espace 

urbain Afin de compléter le pros de la gestion institutionnelle de l'eau et des résistances hce 

à la logique ensembliste. il y a lieu de considérer i'espace niral dominé par la présence du 

MAC en soutien aux réseaux agricoles d'irrigation et de drainage. 

Ce chapitre vise à préciser comment la régulation agricole domine i'espace rival du bassin 

contrairement a ia tentative du plan Yamaska d'imposer un mode de gestion de l'eau 

fonctionnellement intégré. Dans ce contexte. nous voulons montrer comment cette régulation 

mipose certaines modalités de gestion particulières séparées de la logique de la Mlle. de la 

région et de l'espace-rivière. On notera en particulier la puissance de la logique industrieiie 

agricole pour ce qui est des terres pianes du bassin qui dominent une b o w  partie de l'espace 

du bassin de la Yamaska 

Dans un contexte où i'espce rurai du bassin est dominé par l ' ag r i ch .  nous pouvons voir 

comment la gestion de l'eau est soumise aux contraintes de la production agricole à travers les 

modalités de gestion de l'irrigation et du drainage des terres (9.1 ). Ces modalités étant déhies 

selon les paramétres de l'espace-agricole. on pourra voir émerger un certain nombre 

d'extemalités témoignant de i'aknce d'mtégration avec les autres espaces mstinitiormMs 

du bassin (9.2). de même que les soiutions évoquées dans la perspective d'une gestion 

do* par l'agriculture (9.3). Enûn, le conflit concernant le contrôle de I'érosion qui met 

aux prises le MAC et le MIF révèle un compromis tedorial articulé autour des espaces 

Iégitmies d'intervention de ckiacun des acteurs (9.4). 



Le plan Yamaska soulève dès le départ l'enjeu de la production agricole comme k t e u r  

structurant de l'économie du bassin Dans cette perspective, l'irrigation et le drainage des 

terres sont présentés comme deux modalités de gestion de l 'au devant être prises en compte 

.I. seh de !a phnSc2tim d ' e n d k .  Le ?ehc?Lre. i! ect 4. présente rui potentiel agricole 

des plus mtéressants ( figure 21). 

Dans cette perspective. il n'est donc pas étonnant de voir évoquer dès la première réunion de 

la Mi ion  Yamaska les besoins particuliers de ~ ' a g r i c u h d ~ '  compte tenu que les terres 

planes du bassin se prêtent particulièrement bien à une exploitation mtensive des sois. 

9.1.1 L'irrigation absente des enjeu. pour le MAC 

Cela dit, i'imgation n'est pas a priori un enjeu majeur dans le cas du bassin compte tenu des 

besoins des grandes cultures présentes sur ce territoire. Co- le souligne le plan 

d'aménagement du k m  de la rivière Yamaska: 

«Présentement. il se fàit peu d'irrigation dans le bassin de la rivière Yarnaska sauf en 

horticuhure comme moyen de protection contre le gel au moment de la floraison ou 

contre la sécheresse au moment de la récolte. C'est donc purement de i'irrigation de 

«complément>). c'est-à-dire utilisée occasiomllement en cas d'urgence. qui se 

pratique dans le territoire.»(OPDQ, 1972a. p.287). 

Cette inigation se pratique don surtout en bordure de la rivière Yarriaska; à raison de 80 

p. 100 à partir des étangs de fernies et 20 p. 100 à partir de la rivière. 

'O9. Voir la Convocation du Directeur des eaux du MRN. M. Slivitsky, 1968, le Décret gouvernemental 
autorisant la fmation de la Mission Yamaska en 1968, le préliminaire Mission Yamaska (1970) et 
OPDQ (1  972a). 



Figure 2 1 
POSSIBILITES AGRICOLES 

Source : OPDQ (1 972a). carte no 11. 



Toutefois, les prévisions réalwes par I'OPDQ laissent présager une croissance de l'irrigation 

dans la partie plane du bassin (figure 22). En effet. les planificateurs font l'hypothèse d'une 

croissance cumulative de 10 % de i'higation entre 1971 et 1976. et de 20 % par la suite 

(iusciu'en 2001). De 1 13 d o n s  de gallons impériaux par année prélevés en 1969. ceux-ci 

prévoyait une consommation atteignant 3240 miliions de gallons impériaux par année en 

Dans la perspective des prwisions les planificateurs estiment que les besoins d'irrigation est 

essentiellement liée à la production horticole dont le marché se trouve concentré à l'intérieur 

et en périphérie immédiate de la région monuéalaise. A partir des prévisions et en regard des 

terres diinii les.  on peut ensuite estimer le Lieu où l'irrigation d e h  prendre forme. 

Les travaux d'irrigation étant financés en partie par le MAC en autant que l'agriculteur en 

fasse la d e d e .  l'alimentation en eau ne constitue pas un problème important. En effet. le 

MAC se refùse à planifier globalement un programme d'irrigation des terres contrairement à 

la volonté de la Mission Yamaska et des orientations du plan Yamaska.  aleme ment. le MAC 

peut toujours se rabattre sur la promesse des barrages-réservoirs du MRN devant être réaljsés 

en cours de plan. Et si les barrages ne remplissent pas leurs pro- il sera toujours temps 

de revoir la politique d'irrigation Très rapidement donc, - en fàit dès la mise sur pieds du 

Comité d'exécution en 1974- et compte tenu de la résistance du MAC. l'irrigation n'est phis 

considérée comme un élément lié au plan Yaniaçka Jones ( 1978) dans l'évaluation du pian 

Yamaska cinq ans plus tard, soulève brièvement ce problème (moins d'un paragraphe) sans 

toutefois proposer une révision de cette décision de ne pas s'impliquer activement dans 

i'irrigation estimant qu'eüe est avant tout du ressort de l'agriculture. Les prévisions relatives a 

l'irrigation n'étant pas remises en cause par Jones. il est par ailleurs difiide de remettre en 

cause l'analyse prévkiormeiie de I'OPDQ qui espère toujours contrôler les pratiques 

sectorielies selon sa perspective de croissance optimale des activités sur le territoire. 

Malgré l'intention initiale du p h  Yaniaska, i ' i iat ion sera dékissée et restera airisi une 

activité niargniale au sein du bassin Aucun effort de rattrapage à k nute de la révision du p h  



Figure 22 
ZONE DE BESOIN EN EAU POUR L'IRRIGATION 

Source : OPDQ ( 1972a). carte no 3 1. 



ne sera alors tenté, effort qui aurait nécessité une nouvelle analyse de la problématique de 

l'imigation, une révision des prévisions de I'OPDQ et une révision également de la stratégie de 

régularisation en amont des besoins de l'irrigation L'irrigation ne constitue plus un enjeu 

comme le révèle la situation après h h du plan Yaniaska puisqu'en 1985. à peine une 

trentaine de fernies ayant répondu à l'enquête statistique quinquennale concernant ce secteur 

(>nt Uidiqiié s'alimenter en partie nu en totalité à partir d'un ruisseau ou d'une rivière du bassin 

Yamaska (Statistique Canada, 1986)"'. En fi&, de nouvelles options qui répondent aux 

conditions propres à chaque ferme ont été privilégiées. C'est ainsi que se sont imposées des 

solutions divenifith comme des étangs ou résewoirs d'alimentation sur les fermes. des 

iristallations Exes ou mobiles d'arrosage. qui témoignent d'un arrimage pius serré entre les 

solutions individuelles et Le régime des précipitations du bassin 

9.1 2 Le dramage comme élément central de la régulation du MAC 

Si I'irrigation est abandode parce qu'eue ne répond pas bien aux mtérêts du MAC, le 

draniape des terres ou I'<taSSainiSSement agricole)) comme on le nomme à l'époque. se présente 

par contre comme l'enjeu principal sur lequel va capitaljser ie MAC. Sur le plan technique 

d'abord, le drainage a pour fonction d'éliminer l'excès d'eau du sol afin de hâter le 

réchauffement des sols au printemps et d'accélérer airisi la croissance des plantes. Compte 

tenu du peu de degrés-jours disponibles pour la croissance des piantes au Québec. le dramage 

permet de compenser artificiellement cette contrainte «naturelle». Le bassin de la Yamaska, 

qui possède déjà un des meilleurs bihns en termes de degrés-jours (figure 23), est donc 

Givorabk aux grandes cuttures déjà présentes sur le territoire. A l'époque du plan Yamaska 

on estimait d'ailleurs qu'i peine 20 p. 100 de la superficie agricole exploitée bénéficiait d'un 

dmgiage de sinface adéquat (OPDQ, 19721). 

"O. Une trentaine de fames. soit le dwbl+ utilise une autre source d'alimentation (par a., lacs, étang de 
f m e ,  eau souterraine, etc.). 



Figure 23 
NOMBRE ANNUEL MOYEN DE DEGRÉS-JOURS DE CROISSANCE 

(moyenne 1 949- 1968 en degrés F.) 

Source : OPDQ ( 1972a). carte no 6 .  



En concordance avec la politique de soutien agricole du MAC. les auteurs du plan soulignent 

l ' m e  de l'effort déployé en matière de ciramage de sinface du fait que: 

«Le réseau en place, de par son schéma de distriiution, n'a pas été conçu suivant un 

plan directeur en vue de recevoir les eaux de dramage soutenain De plus il n'existe 

pas de données sur la capacité d'écoulement de ces canaux en fonction de la 

p ~ M i L i é  de suhmicn  dei C U , ! . '  ',@Pm. 107' 6 M e - .r n P. I A A<*\ -- !. 

On retrouve ainsi exprimé le raisonnement agronomique qui se préoccupe avant tout de la 

rationalité de l'écoulement à I'mtérieur de l'espace de production agricole. 

A ce chapitre. c'est le drainage soutenasi qui constitue le plus récent effort de modernisation 

de l'espace agricole. Comme on le souligne. le dramge  soute^ constitue: 
. . 

«la demière mesure d'üssamissement des sols. Cette pratique. qui n'a débuté que 

récemment (environ 15 ans), corniaît présentement une expansion considérable dans la 

zone agricole du bassin de la Y;iniasb» (OPDQ. 19772~ p. 166). 

Aussi il n'est pas étonnant de remarquer quoentre 1964 et 1970. le drainage souterrain 

s'mipiante de &on mjontaire dans la partie du bassin où I'agriculture est h plus industrialisée 

et la plus dendue. soit dans les comtés de Saint-Hyacmthe (40.7 %). de Bagot (26.8 %) et de 

Rouville (OPDQ. 1972a). Cette expansion s'explique alors du fait que cette forme de 

ciramage s'avère particulièrement adaptée à la production industrielle de mais-grain qui se 

popularise darû le bassin et qu'elle sied mieux à la mobilité de k machinerie caractéristique 

des grandes cuhures (OPDQ. 1972a). 

Si l'aide dim programme de ciramage vise en principe tous les agriculteurs. les ci- s'avèrent 

surtout xhptés aux srnfaces planes des grandes cultures2" et profitent ahsi aux comtés 

fkincièrernent les mieux nantis (Blais 1979). dont le comîé de Saint-Hyacmthe. D'ailleurs, k 

"'. Vachon a Jean (1991, p. 152) insistent sur le Bit que l'agriculture indusaielle est un produit assofié 
aux politiques agricoles dans la mesute oii: «Par ses choix et ses programme d'assistance, l'appareil 
gouvernenienta1 a tracé la voie du modèle agricole productiviste. ..». 



tendance est la concentration de la production puisqu'on note une réduction des superficie 

vouées auu fermes entre 195 1 et 1966 don que la valeur des produits est à la hausse (OPDQ. 

1970b). 

Les auteurs du plan Yamaska et le MAC souhaitent malgré tout a ce moment, augmenter h 

qmfkie cuhiwbk même ri elle demeure concentrée dans les mains d'un petit mmhre de 

producteurs. À ce chapitre. le m e  souterrain permettrait de récupérer de : 

« 10 % à 12 Oh de terres cultivables de plus qu'avec le drainage ~~perticieb. (OPDQ. 

lW2a pp. 166- 167). 

L'objectif de croissuice de la production industrielle est don soutenu à la fois par le plan 

Yarnaska et par le MAC qui p o d  cette politique depuis les années 1960 (voir chapitre 5). 

Outre le f& que h auteurs du plan Yamaska reconnaissent le besoin de renouveler le réseau 

de drainage de s&e dont la durée de vie utile est estimée a 10 ans. ceux-ci conviennent 

Cgalement d'encourager le drainage souterrain phis (qxoductifi). Dans cette perspective. on se 

d e  à l'objectifdu MAC de réaliser le drainage de 10 000 nouveaux acres par année afin de 

passer des 1 1 000 acres déjà draniés a 125 000 acres drainés en 198 12". Le but est alors 

d'assister la croissance agricole afin de renforcer l'économie régionale. 

Pour le MAC. bien que le nombre de dxains installés totalise en longueur plus de 2 1 millions 

de pieds en 1971 (6.35 millions de mètres). soit près de 25 fois plus qu'en 1960. cela s'avère 

insuffisant comparativement à l'Ontario où la quantité de drains installés est trois fois 

supérieure. Dans ce contexte, le MAC veut accentuer le drainage souterrain par le biais de 

'". Le coût total de ces travaux de drainage souterrain est estimé entre 15 et 20 millions de dollars. alors 
que le coût de remplacement pour le réseau de surfice est évalue à 400 000 dollars en 1972 pour 
atteindre 700 000 dollars par année tel que p r h  en 1981 (OPDQ. 1972a). À noter que I'efFort porte 
donc clairement sur les cultures industrielles au sein du bassin où d'ailleurs on remarque que le revenu 
dépend d'abord des productions animales (81 %, dont 42 % laitières, 16,4 % ovines et 14,5 % porcines), 
puis dans une moindre mesure des cultures végétala et hitières (19 % incluant surtout le maïs puis la 
pomme de terre, la betterave et autres) (OPDQ, 1 972a). 



nouveUes formes d'aides financières2" et profiter de c e r t h  innovations techniques fàcicilitant 

i'inrphntation de drains souterrains'''. 

Si les auteurs du plan et le MAC semblent s'accorder nu le &me objectif de croissance du 

dramage, son application fait cependant problème. En effet. l'approche du MAC. qui consiste 

néanmoh soutenu par le MAC réussira d'ailleurs à absorber en 1979. 70 p. 100 des sommes 

encore disponibles pour le pian Y a m k a  (OPDQ, 1979b) alors que les autres volets 

(régukwation assainissement municipai) n'ont que peu de succès. 

Cette présence de plus en plus miportante du draniage. couplée à une baisse des sommes 

totales pour le plan. remettra ainsi en question le plan d'ensemble dans k mesure o t ~  de l'avis 

des planificateurs. cette activité relève de programmes réguliers du MAC (Comité 

- - -  

"j. L'aide se diversifie de manière à répondre a divers prof ls d'agricultews. Trois options sont p ropose~~  
: un prêt çans intérêt pour des régions oii l'exploitation est peu intensive: un octroi unique de 0.10 S Ie 
pied installé - sauf dans des r6gions éloignées bien spdcifiques ou l'octroi peut s'dever à 0, I Z  S pour les 
exploitants qui ont recours a l'entreprise privée; une subvention de 0.10 $ le pied installé pour la 
agriculteurs qui procédent eux-mêmes a de tels travaux de drainage (Cossette, 1972). 
'14. Le drainage souterrain est facilité par l'introduction de drains de plastique en 1970 qui vont 
remplacer en un an 80 O h  des drains de terre cuite dont la production manutacturière ne s'avére pas 
suffisante (Cossette, 1972). La pose de drains peut également se Faire sans creuser de tranchées grâce à 
une nouvelle chamie-taupe intégrée à un tracteur mécanique pouvant creuser jusqu'à cinq pieds et demi 
sous la surtace. Cet appareil développé a d'usage courant en Angleterre, s'est d'abord implante en 
Ontario. Bien qu'on souligne que cette machine soit pius coûteuse a l'achat, sa ((capacité peut être quatre 
fois plus grande que celle des excavatrices conventionneIles). Elle peut également. par un rayon laser* 
wontrôter de façon parfkite et automatique la profondeur et la pente données aux rangées de drains)). 
Finalement, elle nécessite «le minimum de main-d'oeuvre» (Anonyme, Bulletin des agriculteurs, 1972, 
pp.4 142). 
'15. Dés 1974 alors que sont créées les institutions de mise en application du plan Yamaska (Comité 
d'orientation et Comité d'exécution), on prévoit allouer au drainage 12 million de dollars (au lieu des 
3.75 millions demandés). Si le MAC se plaint d'un manque de ressources pour réaliser les études 
préliminaires au drainage des terres (plans de drainage par ferme) (Comité d'exécution, compte-rendu de 
reunion, 2 1 octobre 1 974), I'OPDQ insiste en revanche sur le Fait que le MAC «n'a pas encore démontré 
la relation entre le drainage des sols et la production agricub (OPDQ, Mémoire d'intention présenté au 
Conseil du Trésor, 1974). De plus, on critique le MAC parce que les dépenses qui lui sont allouées vont 
d'abord aux études et non aux travaux de terrain (Comité d'orientation, compte-rendu de réunion, 3 1 
octobre 1974). Ce qui n'empêche toutefois pas le MAC de souligner la rationalité ch drainage auprès de 
la population du bassin (voir Lu Voix de l'Est) et des agriculteurs (voir le Bulletin des agridteurs à cette 
époque). 



d'exécution, comptes-rendus de i'année 1979; Jones, 1978) et que les autres volets évohient 

selon des rythmes qui rendent impossibles une gestion intégrée planifiée du bassi dans son 

ensemble. La stratégie du MAC confime de f%t it opération de la gestion de i'eau 

essentiellement arrimée à l'espace agricole et à ses particularités. Au clientélisme qui en résuhe 

répond donc une gestion territodement spécialisée et articulée selon des conditions limitées 

U'opCntbn proprc au rdicu @CG t. 

9.2 FUGLDITÉS DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT 

Mors que le drainage des terres constitue un certain succès du point de vue de i'agicuiture. il 

s'agit d'un k h e c  du pomt de vue du p h  d'ensemble puisque le Comité d'exécution 

recommande que le dmcnage sot désormais administré comme programme régulier du MAC 

ne bénéficiant pas des fonds alloués au plan Yarnaska (Rapport du président du Comité 

d'exécution au Comité d'orientation Plan J'oménagement des eaux du bassin versant de lu 

Yarnmku. mai 1979). 

La principale raison alors évoquée est 3 l'effet que le MAC est: 

«resté sourd aux suggestions des autres ministères pour atténuer l'impact du 

drainage...)). (J. Léonard.. MSiiscre responsable de I'OPDQ. Mémoire à l'intention du 

COMPA. Juillet 1 979. p.9 ,  

alors que l'objectif de pose de drains souterrains a atteint l'équivalent de 5 1 millions de pieds 

entre 1972 et 1977. dépassant de pius de 40 p. 100 en 1977 i'objectif du plan L'enjeu de 

iÏmpact du dramage est en effet tèt mal c o r n  on le verra dans c a e  section 

9.2.1 Le ciramage et l'absence d'évahiation de son impact 

La tersion entre le plan d'ensemble et la logique agricole est surtout notable dans la mesure 

où h production agrisoie tient peu compte des enets sur k qualité de i'eau de la rivière. donc 



sur cet espace en aval du milieu agricole. Comme les auteurs du plan le reconnaissent : 

((Ces canaux de drainage. leur densité au mille carré permet d'afhmer. qu'elle 

accentue les problèmes d'intensité des crues et de sévérité des étiages dans les cours 

d'eau principaux» (OPDQ, 1 9 7 a  p. 166). 

et cela même si on souligne en même temps leur nécessité pour les grarade'; cultures de maZF 

grzizi (OFDQ. lW%, ?p. ! 66- 157). C m  :crion. d e i  notable au dC.b dc plan Yr~Ysk=1, .r~. 

aUer en s'intensifiant alors qu'on assiste au cours de la période 1972 à 1977 à un 

accroissement des cuitures et des productions animales (Jones. 1978) et A une intensification 

des exploitations a 1' intérieur du bassin (entretien, 1 996). 

C'est dans ce contexte que le Comité d'exécution et notamment le MRN et les SPE qui 

voient la quaiitt de l'eau des réservoirs ou les efforts de l'assainissernent aîténués. demande h 

réalisation d'études préalables à i'étabüssement d'un plan de chnage''" Mais outre ces 

ajustements propres au réseau lui-même. aucun critère qualitatif ne va influencer les pratiques 

de dramage. Centré sur l'efficacité des gardes productions. le MAC analyse essentiellement 

les plans de dramage sur la base du volume d'au évacué. même s'il est possible que le 

drainage accélère l'érosion des terres217. Le MAC est en effet réticent a condamner des 

pratiques qu'il encourage par ailleurs. Dans ce contexte de résistance. il n'est donc pas 

étonnant d'entendre un Sous-Ministre du MAC a fkner  que : 

((11 n'est pas prouvé que le primaire @oie soit une source importante de pollution 

sauf la cuhure sur les berges de riviére qui semble apporter par i'érosion des matières 

solides à i'eau)) ( L a  de A. Tremblay au Sous-Ministre du MAC. G. Lussier. 197 1 ). 

"'. Les études préalables que réaIise le MAC exaspèrent I'OPDQ qui attend des résultats rapides a h  de 
justifier le plan aux yeux du Conseil du Trésor les premika années de mise en oeuvre. D'un autre dé, 
Jones (1978) considère que le drainage aurait pu profiter d'un pIan d'ensemble de drainage - ce qui n'a 
pas été kit - selon lui aurait atténué certains effets nbatifs sur la qualité de i'eau. 
"' Dès 196 1, le ministère canadien de 1'Agricultirre a soulev6 un problème d'krosion associé aux cultures 
intensives de maïs - culture majeure dans le bassir. Cette culture est alors r m u e  comme étant plus 
sensible a l'érosion que i'avoine, la luzerne, la terre laissée en jachhe ou la fléole des prés (Ripley et ai.. 
1961). 



En fah un conflit émerge par études interposées à partir du moment où débute la mise en 

œuvre du pian Yarmska Dès la formation du Comité d'exécution chargé de la mise en oeuvre 

du plan en 1974. ce dernier tente de greffer au programme de drainage des terres une forme 

d'évaiuation environnementale. Une première tentative survient aussitôt don qu'on s'associe à 

~TNRS-E~U''~ pour réaliser une étude liée au programme de draniage. l'étude devant être 

cet objectif. Dans l'esprit de ce comàé. le drrwage ne doit pas contrevenir aux autres objectifi 

du plan Yamaska 

La première étude réalisée se limite dans un premier temps à un bilan de la qualité de l'eau. En 

etfet. i'étude réalisée en 1975 par Caillé et al. ( 1975) indique une série de problèmes de qualité 

de l'eau2''. mais donne en revanche peu d'indications sur les sources et la modulation des 

sources compte tenu des pratiques agricoles ~ourantes' '~. L'étude n'est alors pas sans 

ambipiié. En effet. le MRN qui fàvorise cette étude pense alors à son propre réseau de 

qualité d'eau avant même de téçoudre les problèmes de pollution Dans un second temps. 

certains membres du Comité d'exécution des SPE et du MRN préciseront leurs critiques 

qu'admet difficilement le MAC. en recommandant la réalisation d'une étude cortiparant un sol 

drainé et un sol non drainé (Comité d'exécution compte-rendus de réunion. 4 février et 9 

mars 1976) afin de soulever claireTnent l'effet localisé du dramage. Dans ce contexte. on 

'''. ûans la foulée des préoccupations nationales relatives à I'eau avec la création de la Commission 
Legendre (CEPJE), le gouvernement que'bécois songe au début des années 1970 a la création d'un 
organisme de recherche spécialisé dans le domaine de l'eau dans la Capitale nationale. Connue d'abord 
sous le nom de Centreau. I'iNRS évoluera de pair avec le plan Yamaska contribuant ii !'ensemble des 
dtudes quantitatives et qua1 itatives sur I'eau. 
"'. Le bilan est assa i n t h s a n t  ai ce qui c o n m e  l'évaluation de la prolifhtion de plantes 
aquatiques, la désoxygénation des eaux, les teneun SIevées en mimeorganismes d'origine f b l e ,  la forte 
concentration d'atrazine - maïs- et la présence de pesticides comme le 2-4D dans I'eau en teneur élevée 
selon chaque tronçon du bassin. 
'O. Malgré tout, il semble y avoir matière a discussions en ce qui a trait a la qualité des données et leur 
interprétation entre les SPE et le MAC (Comité d'exécution, compte-rendu de r b i o n ,  l a  cxtobre 1975). 
De son côté, I'éhide réalisée en 1975 tend à renfofcer l'idée d'un modèle général de qualité de I'eau que 
veut ddvelopper le MRN. L'année suivante, les données de cette étude sont donc in- à un projet 
plus vaste qui vise la réalisation d'un modèle g h h I  des apports à la rivière (voir le volume 3 de Cluis et 
Durocher. 1976). 
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s'entend avec le MAC pour réaliser une étude pilote sur la rivière Sud-Ouest (un bras de ia 

Yamaska). 

Pour le MAC. ce compromis n'est pas trop engageant. On peut en eEet invoquer le Fdit que 

l'étude est trop spécifique. que les conditions locales ne correspondent pas aux autres parties 

ch !xsin et s'nèTtnt dorx: non xpr&mtatb;es, que !'Bude de-.& etre p o u m i i  T I  *SI 

plus longue période. etc., Arguments certes valables, mais qui ont pour effet de repousser à 

plus tard les contraintes imposées aux pratiques agricoles établies. 

Mais le MAC sera plus rusé. Il prendra en charge la c h i i o n  de l'étude afin de s'assurer de la 

direction des conciusions. A~XISL Ion d'une présentation du consultant privé"' engagé et 

tinancé par les fonds du plan Yamaska les SPE et le MRN seront Ctonnés d'apprendre que les 

fonds ailoués à l'étude n'ont pas été prévus pour Cvaluer l'impact du dramage et que cette 

pratique comme le prétend le cordtant, présente de toutes fàçons des avantages 

économiques indéniables pour les agriculteurs (Comité d'exécutio~ compte-rendu de réunion 

7 décembre 1977). À ce moment. le constat d'un dkplacement des buts a la Eiveur du MAC 

ne peut être éludé. Ainsi. entre 1974 et 1977. c'est un peu plus de 9.57 millions de dollars qui 

ont été versés aux divers aspects agricoles"' alon qu'à peine 170 000 dollars ont été dévolus 

aux études de dépollution et pas un sous pour des mesures correctrices (OPDQ. 

Programmation triennale du bacsin de ka Yammku 19 74- 19 77. document mteme. 1978). 

La progression du dramage soutemin sera hilgrnante pour les principaux comtés agricoles du 

territoire dans les années 1970 et même par h suite à l'initiative du MAPAQ; de quelque 71 1 

hectares drainés dans le comté de Bagot ( 1964 1970). on pasm à 5 162 hectares entre 1970 

et 1976 et à 1 1 595 hectares entre 1976 et 1982. Dans le comté de Rouviue. on passe de 824 

hectares dramés ( 1964- 1 WO), à 3230 hectares pour h période de 1970 à 1976 et a 83 14 

hectares entre 1976 et 1982 (MAPAQ, SupeMcie chinée soutemainement p région 

-'. II  s'agit d'une des tares études ou I'MRS-Eau n'est pas impliquée. Désirant des résultats rapides, il 
semblait plus difficile d'intéresser l'organisme de recherche. 
". De a monmg plus de 9 millions de dollars amcement le drainage de sufàce n souterrain. 



284 

agricole. données compilées par J. Labrecque, 1 983 et 1 984). 11 fàut souligner qu'outre le plan 

Y amaska I'Entenie auxiliaire Canada-Québec sur le dbeloppemnt de I 'agricult ure 

survenue en 1976 entre le MEER et WPDQ pour la période 1975-1979. a permis une 

formule de partage des coiits pour ce qui est du draniage des terres; 75 p. 1 00 sont assumés 

par les deux paliers de gouvernement et 25 p. 100 par t'agriculteur (MEER et OPDQ. 1 976). 

~ n f O w q t  &.si h prop"r?rr?23tSon cr, phce (voir figm 24). 

Le complément au dramage étant la «repronlage)) des cours d'eau. il n'est pas étonnant non 

plus de noter que dans un second temps sot entre 1981 à 1990. c'est le secteur agricole de 

Saint-Hyacinthe (parmi dix-sept autres entourant la région de Montréal) qui s u b h  le plus 

grand nombre de travaux de reprothge des cours d'eau rn~nicipalisés"~. donc publics. 

9.2.2 Quelques autres extenialités de l'agricuhure 

Dans le bassin de la Yamaska. la politique d'industrialisation agricole du temtoire porte nuits. 

Anisi daris le BuIIetin des agn'cufteurs. on souligne déjà la tendance dans certaines régions du 

Québec à la ((multiplication des gros centres d'élevage sans sob (Hardy. 1977). en d'autres 

t e m .  à des productions de type industrieL mtensives et concentrées sur le territoire. 

Le bassin de la Yamaska est alors e x e m p k .  Le nombre croissant de porcheries sur le 

territoire se traduit par une augmentation de i'ordre de 70 000 porcs sot une charge polluante 

que l'on estime équivalente à 200 000 habitants. auaffiient dit à la population totale du bassin 

(Comité d'exécution compte-rendu de réunion. 1 8 mai 1978). 

". Alors que le drainage est bien engagé, des travaux de redressement des cwn d'eau pour accentuer 
l'écoulement sont également réalisés de manière a compléter le réseau d'évacuation des déjections 
animaies et eaux de missel tement des terres agricoles. Les 1 30 projets recensés auront ainsi modifie pas 
moins de 585 ian de rives, bien que le MLCP soit intervenus pour minimiser les impacts de ces travaux 
(Duhi, 1991). Cet enjeu émerge encore aujourd'hui par le biais de la consultation du BAPE sur la gestion 
de i'eau au Québec (voir MENV, 1999 et articles de presse, Le Devoir, L-G. Francoeur). 



F i g w  24 
PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT AGRICOLE DES SOLS : NOMBRE 

DE DRAMAGES SOUTERRAiNS EXSCUTÉS PAR MUNKIFALITE 

Source : Jones (1 978). carte 3.2. 



À ce moment, on estime que la concentration élevée de porcheries dans le bassm fiiit que : 

((On ny trouve pas. proportionneilement. sutFsamment de terrain pour pouvoir 

absorber i'épandage de tout le fumier.)) ( C o d é  d'exécution compte-rendu de 

réunion., 12 décembre 1978, p.5). 

Ce fait témoigne d'une croissance des élevages industriels en complément aux culnires 

idustTielk. 

iUin de ne pas mettre en péril les autres éléments du plan Yamaska le Comité d'exécution 

commence à réfléchir sur une manière d'inciter les cultivateurs et deveurs du bassin à réduire 

la polhnion d'origine agricole (Comité d'exécution Mémoire du Comité d'exécution au 

Comité d'orientation du plan Ymasrka. février 1 978). Pour répondre aux préoccupations du 

;MAC concernant le soutien aux agriculteurs un c o d é  ad hoc se forme. 

Cehi-ci implique les SPE qui s'intéressent à l'aspect qualité de l'eau. le MAM préoccupé par 

les implications h i è r e s  des solutions et la proximité urbaine des technologies 

iventuellement privilégiées, et le MiC qui recherche une solution technique apte à stimuler le 

commerce et une nouvelle hiusnie (on pense alon à Eiire intervenir le Centre de recherche 

industrielle du Québec ou CRIQ) (Comité d'exécution compte-rendu de réunion 12 

décembre 1978). Le compromis que ces acteurs veulent réaliser consiste donc a choisir une 

option parmi les suivantes : 

- l'échanges de quotas de fùmiers et transfert à i'intérieur dune limite économique (de 30 

miIles à l'épque); 

- i'exploitation centralisée d'une usine de fàbrication de méthane à partir des résidus (Comité 

d'exécution. compte-rendu de Runion 6 juin, 1979) : 

- le compostage liquide des firmiff; 

- un procédé de coaguktion et de filtration du compost solide: 

- l'élimiaation du purin par divers traitements. 



Ces projets, il hut le souligner, ont pour la plupart fait l'objet de recherches dans le cadre des 

travaux du MAC (Comité d'exécution, compte-rendu de réunion, 15 août 1979). Le MAC ne 

voulant pas être en reste s'assurait ainsi un certain contrôle sur le choix d'une option 

préférentielle. Enfh, il y avait aussi le contrôle de la production sur la base de certificats 

d'autorisation. une option que privilégiaient les SPE (et le MENVIQ par la suite)"' dans le 

 LE de rk+xke A h t e m e n t  !a ~ m s b n  nlr !a q d i é  de !'eau en rivière. 

Refusant l'ensemble des options. le MAC favorise la solution qui implique un momdre coût 

pour les producteurs et influence le Comité d'exécution en ce sens. Ainsi ce c o d é  se résigne 

d pallier au plus urgent et ii privilégier l'option de i'enfouissement du purin de porc (Comité 

d'exécution comptes-rendus de réunion 4 avril et 24 avril 1 979)'15. Ce choix répond surtout 

aux préoccupations des agriculteurs a m t  de répondre au principe de gestion par bassin. Par 

deià les efforts des SPE. l'idée de retenir les critères de qualité d'eau pour redéfmir les options 

d'aménagement tel que proposé par Jones (1978) ne puma s'imposer dans ce contexte 

d'espace agricole. 

9.3 LA GESTION DES EXIERNALITÉS NON ASSLMÉES DE LA 

RÉGULATION AGRICOLE 

En s'imposant sur le tedoire du bassin la régulation agricole centrée sur son propre espace 

d'opération devait logiquement négliger les extemaiités produites en aval en direction de 

l'espace-rivière. Cette négligence ne pouvant être totale. il revient aux SPE (et au MENVIQ) 

de réguler la pollution agricole en respectant cependant le principe de rentabilité des 

"4. Cme option suscite notamment la grogne chez les exploitants localisés à proximité du réxrvoir 
Choinikre; I'un d'eux poursuivant même les SPE a cause des retards imposés a son exploitation porcine 
(Comité d'exécution, compte-rendu de réunion, 24 mai 1979). 11 est clair que les agriculteurs sont cofire 
cette proposition. 
". Un programme de recherche spécifiquement centre na l'aide à I'amelioratim de la gestion des 
h i e r s  (PARDE-PMGF) institué a l m  que l'on prend connaissance des limites du PAAGF, se traduit 
par l'étude d'une multitude de solutions techniques de rechange (voir Les Consultants BPR 1994; Racine 
et Cournoyer, 1 994: Gagnon et al., 1 994). 



productions industrielles Cette section vise, par le biais d'une a- du contrôle des 

déjections ;uiimales. à sihier la nianiére dont k régulation agricole inipose un cheminement 

particulier à la gestion enWonneme~tale en milieu agricole après le plan Ya- 

c h a n t  déjà amorcé à la fin de ce plan 

Dés !0?8. dcrs qce !es SPE dei4emfit !e ;lerrim ~Jr*&&e de !Ti.\pcrmi.t ch Q t ~ é k  

(MENVIQ). le rapport à lâgricumire est structuré autour d'une assistance économique 

directe auK producteurs. C'est ainsi que le volet agricole du PAEQ va se vaduire sous la 

forme d'un Pm- d'aide à l'amélioration de la gestion des fumiers (PPIAGF), 

programme lié à une enveloppe budgétaire initiale de 600 millions de dollars à i'échelle du 

Québec. Le cho N technique qui est alors privilégié est l'entreposage des tilmiers, une modalité 

de gestion qui vise avant tout la répartition rationalisée des engrais organiques à la ferme 

même. À i'mstar de l'assistance financière accordée aux agriculteurs du bassm de la Y m k a  

et ailleurs au Québec. l'aide à la gestion des huniers est peu coercitive et adaptée aux 

d e d e s  individuelles des eploitants'26. Une amélioration de la pratique de gestion des 

résidus agricoles (fumiers purins lisiers) permet am exploitants de réduire leurs coûts 

croissants en engrais ou amendements chimiques. 

Bien que peu de données viennent étayer h progression de ce progamme mis en place après 

le pian Yamaska et dans h foulée des programmes d'inhstructures liés à l ' a &  on 

estime que l'assistance gouvernementale gérée dans le cadre du PAEQ Cjusqu'en 1993) totalise 

prés de 9.45 millions de d o k  versés a 443 exploitants agricoles localisés a Imtérieur du 

bassin:17 (MAPAQ. données t'niancières. PAAGF. 1993). Dans ce contexte. l'mtérêt des 

agriculteurs pour cette approche n'est pas négiigeable. 

='. Dans la programmation du PAEQ, on compte sur le fait que l'agriculteur saura intemaliser le 
probléme de surplus en gérant mieux la période d'épandage comme le préconise le MAPAQ. 
x7. Les -me allouées ont dé particulièrement importantes (plus de 250 000 dollars) dans la 
municipalités de Granby, Roxton, Roxton Falls, Sainte-Hélène-de-i3a Saint-Al phonse, Saint-Ange- 
Gardien, Saint-Césaire, Saint-Dominique, Saint-Hugues, Saint-Joachimde-Sheffmd, Saint-Liboire, 
Saint-Naraire-d'Acton, Saint-Pie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton. Saint-Valérien-de-Milton 



Par delà la soiution ajustée aux préoccupations des agriculteurs certains ont tout de même 

souligné que ce programme s'est avéré peu efficace sur le plan du contr6le environnementaie 

puisqu'à peine 414 certificats d'autorisation ont été contrôlés sur les 9650 certificats délivrés 

(No let et al. 1 993). Cela est dû au fait qu'on laisse aux agriculteurs opérant dans le bassin et 

ailleurs au Québec le soin de gérer l'entretien des b.fktructures et les surplus entrepoçés selon 

!eus propres priorEs, c o r l r e c e s  oc perceptions. Le !en mec !es zutres +mWms -=- du 

territoire. on le comprend est ténu. 

Face à cette préoccupation et plutôt que de renforcer la surveillance. le MAPAQ profite de 

cet échec du programme géré par le MENVIQ pour récupérer entièrement le volet agricole et 

proposer ainsi une autre forme de gestion mtégrée. À la suile de pressions exercées par 1 W A  

qui considère que raide apportée aux agriculteurs devrait se rapprocher du montant d o u é  aux 

municipalités en 1997. une nouvelle enveloppe budgétaire est accordéc au MAPAQ qui 

contrôle désorniais ce Le MAPAQ renforce ainsi sa propre logique de 

régulation au détriment d'un arrimage possible avec h logique d'une éventuelle amélioration 

de la qualité de l'eau en rivière et des usages associés. 

Le MAPAQ qui gère désomais seul le PAAGF par le biais de ses bureau régionaux peut 

imposer une solution ajustée à l'espace agricole. Dans cette perspective. il soutient la 

formation d'organismes de gestion centrés sur la gestion des firmiers dans les p h ~ i p a u ~  

bassirs agricoles du Québec. Dam le bassin versant de la Y m k a  I ' A G E ~ " ~  (Association 

de gestion des engrais organiques) est créée en 1993, soit à peu près en même temps que le 

(MAPAQ, données financières. PAAGF. 1993). 
"' Dans le discours du budget. on annonce une aide de 319 millions aux exploitants répartis sur cinq 
ans; à condition qu'ils dépensent eux aussi une somme de l'ordre de 200 millions de dollars. De plus. on 
entend foumir des aides sous la forme de prêt au développement technologique ou a I'achat de nouveaux 
équipements, de même que de l'assistance-conseil ; fonction que le MAC a historiquement toujours 
rempli. Ces activités ont été rassemblées sous un nouveau programme : Rime-Vert. 
". LIAGÉO vise 104 fmes  membres, dont 56 % produisent du porc, 34 % des bovins laitiers et de 
boucherie, 5 % de la volaille et 5 % de produaions mixtes. Alors que l'effort initial s'est surtout porté 
vers des analyses des nitrates, des engrais ou des sols, la question des sources de contamination n'a pas 
éîé abordée de front. Par ailleurs, outre I'AGEO on compte aussi au Québec l'association COGENOR de 
la rivière L'Assomption et FERTIOR de la rivière Chaudière (GREPA. Probuction. données sucio- 



Programme d'aide à l'amélioration des fimiers (PAAGfl est ttansféré au MAPAQ. 

L'institution diin relais de bassin spécfquement agricole prend donc le pas sur un organisme à 

la mission pius générale (comme le COBARIC)'~~, bien que dam le cas qui nous conceme. les 

interventions se concentrent dans la partie basse du &in Yamaska Plus encore. les 

modifications réglementaires apportées par le MEF en 1996 sur la base d'une politique 

envir~n-mmen!ale ~'in~scrit lm !a continulé de actirim du YAP4Q. puiqu'il et encore 

question de gestion par bassm des surplus de firmiers et purins à partir d'organisniff de gestion 

déjà cons thk~ '~  ' . 

Les plans agro-ewironnementauu désormais exigés en complément (MAM. MAPAQ. MEF. 

MSSS. 1997). ne contredisent pas non plus les plans de tèrtilisation traditionnels bonifiés par 

l'intégration des engrais organiques. Ces pkns sont d o n  l'occasion de faire reconnaître le 

«droit de produire)). un droit qui vise notamment à atfnmer la présence d'activités reconnues 

c o r n  susceptibles de porter atteinte aux résidents urbains et particuliérement aux 

porcheries industrielles qui posent encore pro blèrne dans la mesure où le bassin de la Yarriaska 

présente la plus forte densité porcine à l'hectare en Montérégie (MEML 1999: MEF. 19%) et 

demeure sûrement l'une des plus élevées au Québec. D'ailleurs, il n'est pas mutile de 

mentionner que le président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA) a la fin des 

années 1990 est l'ancien président de k Fédération des producteurs de porcs (Laurent 

Pellerin). une Hération de plus en plus Muente au sein de i'Union en raison de sa forte 

iconomiques. Annuaire statistique porcin que'bécois. 1996). 
13-'0. Le bassin Yamaska ne posséde pas actuellement un organisme unique de gestion par bassin. bien que 
le Conseil régional de la Montérégie travaille en ce sens (voir les Ateliers «Au fil de l'eau>). CRE 
Montérégie, août 1998, et particulièrement le compte-rendu de la journée du 4 avril dédié au bassin de la 
rivière Yamaska). 

Voir les modifications apportées au Règlement sur la prévention de la pllurion des e m  par les 
Jtublissemrnts de production animale, Gazette Officielle du Quek,  1 2 juin 1 996, 1 28- année* no.24, 
pp.3409-34 1 1. Ce réglernent désormais connu sous l'appellation de Règlement sur la réduction de la 
pollution d'origine agricole a récemment été modifie afin d'introduire une nouvelle norme concernant le 
contrôle du phosphore présent dans les h i e r s  de bovins de boucherie (avril 1999). Le MENVIQ avait 
produit une premiére version de ce règlement en 1981 (avec un retard de plus de cinq ans). Appliqué à 
partir de 1982, il sera révisé successivement en 1984 (dhet), puis en 1987 (décret) avec I'idée de 
procéder A un retrait de permis agricoles (bassin L'Assomption sur la rive nord - œ qui ne sera pas très 
réussi). relativement au PAAGF. Une direciive plus précise (Directive 016) sur les conditions 
d'entreposage sera élaborée en 1 989. 



croissance économique et dont certains actions publiques sont certaines actions sont très 

remarquées (exemple du barrage autoroutier de la 20). 

L'imposition de modifications réglementaires a la Loi sur la orotection du territoire agricole 

est une autre modalité de gestion liée à la réguhtion agricole. Cette modalité hisse aux MRC 

!e  chi^ d'étahh !fi priorités en matière agkc?!e avec laide de c o ~ &  conmltat& -o!es. 

puis d'imposer des règles de distances et d'usages du sol tenant compte de ces choix (MAM. 

MAPAQ. MEF. MSSS. 1997). Fomllement. les MRC ont le devoir de consulter de tels 

organismes dam la définition des distances et d'usages du sol en tenant ainsi compte des 

priorités agricoles au moment où les questions de nuisance sont posées par les urbains (voir 

articles de presse. Lu Presce. Le Devoir. JoumaI de Montréal en 1 9% et 1 997'3'). 

Alon que i'opposition tend à se généraliser fàce à ce qu'il est convenu d'appeler les «méga- 

porcheries»23'. on paMent néanmoins a un certain compromis en tàvorisant un contrôle des 

distances et des usages du sol (ce qui n'est pas nouveau), mais cela (ce qui est nouveau) à h 

suite de co&tions formelles avec des comités consuitatifk agricoles a l'échelle des MRC. 

hi point de vue du MAPAQ. le but est de parer à l'intrusion urbaine au sein de l'espace de 

production agricole en s'appuyant sur les organisations agricoles locales. II n'est donc pas 

étonnant de voir émerger un Comité agro-environnemental multi-partite du bassm de la 

Yamaska (CAMBY) (MR\N. 1999) q?ii cherche à maintenir un conipromiî territorial a la 

fàveur de l'agriculture. 

La problématique du contrôle actuel des productions anitnales sur le territoire du bassin nous 

renvoie à l'échec du pian Y-ka qui avait tenté de k fonctionnellement l'espace agricole 

avec l'espace-rivière (qualité de l'eau) et l'espace urbain (susceptible de profiter d'une 

32. L'accès a ces coupures de presse a été facilité par le travail de sélection d'me agence travaillant pour 
le compte d'Environnement Canada. Une «revue de presse,) était donc disponible de kçon joumaliêre 
pour les médias écrits qudbkois (fiançais et anglais) de Montréal et Québec, incluant notamment les 
articles de presse de Lu Voix de I'Est de Granby, de Le Courrier de Saint-Hyacinthe et La Tribune de 
Sherbrooke. 
"3. Qui profitent particulièrement en 1995- 1 996 d'un prix avantageux e< du marché asiatique. 
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amélioration de cette eau). Les solutions mises de l'avant après le p h  Yamaska se révèlent 

a m t  de mesures compensatoires visant à gérer les exterralités territorides sans nuire aux 

productions agricoles de type industriel Ce type de production sera d'ailleurs très efficace 

pour s'imposer fàce à un autre enjeu territoiai. le ~ b ~ k e m e n t  (prochaine section). 

9.4 L'INTERVENTION J 3 J  RIVES COMME MENACE À LA PRODUCTION 

AGRICOLE 

La domhance de la régulation agricole li& au MAC est également miposée %ce a un autre 

enjeu lié au pian Yamaska et à la gestion intégrée. Particulièrement. le contrôle de loirosion 

des sols que devait mettre en application le MTF. se contionte à cette logique et doit s'y 

ajuster tel qu'on le verra dans cette section 

9.4.1 L'érosion contrôlée par le reboisement du MTF 

D'emblée. on doit rappeler que le MTF est intégré avec un peu de retard à k Mission 

Yaniaska. L'hypothése la plus probable est que c'est son ascendant sur les terres publiques qui 

lui permet de s'imposer au sein de l'équipe du pian dans h mesure où la régukrisation 

nécessite l'empiétement sur des terres rivemines aux réservoirs. ce que le MTF peut autoriser 

et parce que le développement de la vülégiature ne peut être envisagé sans égards a la 

disponibilité des terres publiques sur le bassin (voir chapitre 5). Une seconde hypothèse qui 

compléte la première est que l'érosion des sois commence a être reconnue comme un 

problème pour la qualité de l'eau Ceci est particulièrement Mai dans la partie plane du bassin 

là où I'efEt de pente est minime et les précipitations pius faibles2''. mais où les productions 

agro-industrielles dominent (OPDQ. l972.a) (figure 25). 

Voir à ce chapitre la carte w les zones d'érosion (OPDQ, 1972% p. 144). Également, on peut 
consulter la figure relative aux précipitations (OPDQ. 197Sa, p. 19). 



Figure 25 
RÉGIONS PHYSIOGRAPHIQUES ET ZONES D~EROSION 

Source : OPDQ ( l972a), carte no 1 8. 



Pour le MIT, son mtérét est par contre concentré sur la reconstitution du capital végétal en 

rives à l'instar de la pratique du reboisement qui débute au Québec. On peut croire également 

que cette option s'impose d'autant plus qu'elle évite de questionner directement les pratiques 

agricoles ou les pratiques d'empiétement des rives. Dans l'esprit général du plan Yaniaska par 

contre, le reboisement des +es et le contrôle de l'érosion sont pensés comme une mesure 

cornpmsatoire au.. pratique~ agricolei en vigueur. D'mi k Fait d'acc~rder me priorité à d e  

secteurs de berges de la rivière où i'agricuhure est pratiquée intensivement (voir OPDQ. 

1 972a). Sur le plan des propositions d'intenentio le MTF estime à ce moment qu'il fàudra 

pendant dix ans planter 1500 plants à l'acre pour une superficie totalisant 5200 acres (7.8 

millions de plants sont prévus en tout) (OPDQ. 1972a)"' et qu'il peut agir seul en ce 

domaine. 

Ahsi contrairement à l'approche du MAC qui sait tàiR appel et mettre à profit les 

agriculteurs. le MTF estime préférable que le gouvernement prenne entièrement à sa charge le 

reboisement des zones désignées plutôt que de fournir une conipensation au nombre de p b t s  

mis en terre par les propriéth privés (OPDQ. 1977a). La pratique de la négociation de gré 

à gré avec les exploitants Individuels n'étant pas dans sa culture, le MEF préfm une approche 

directive plus typique de la pratique du reboisement sur des terres publiques, mais également 

plus rapide sur le plan des rédtats prévus. Cette logique. dont on trouve la trace dans la 

reguiation traditionnelle de la gestion des forêts (voir chapitre 5) et dans In logique plus 

récente de la prograrrnrration hancière du Conseil du Trésor, ne va toutefois pas sans causer 

de problèmes. 

En optant pour ce choix. le MTF indispose les agriculteurs et le MAC pour qui le reboisement 

recèle une tentative d'empiétement sur l'espace agricole. Non seulement le reboisement 

conhwlir la perspective du ddfiichernent de la terre. mais encore il mtlige une perte rentière à 

35. Le coût estime pour le reboisement varie de 1.4 a 2,035 millions de dollars selon les hypothèses 
retenues quant a la valeur de la produciion des plants, au transport, a leur mise en jauge, a la plantation 
et a la protection des plants (OPDQ, 1972a). Compare aux autres projets du plan Yamaska ce coût 
demeure cependant fàible. 
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l'agriculteur (entretien 1996). À ce chapitre, l'espace riverain qui est visé correspond à h 

mesure d'une «chaîne». soit 66 pieds (20 métres) de part et d'autre de la rive. une distance 

admise historiquement niais excessive dans !a logique du MAC. 

Outre la contrainte imposée a l'expansion des c m  le reboisement est également 

reboiser les rives. les zones déjà boisées en bordure des cours d'eau sont soumises a la 

pression du pâturage (OPDQ. 1972a). Le contrôle de l'érosion qui impliquerait 

éventuellement une nirveilhnce accrue des r i va  s'oppose ainsi aux pratiques courantes et 

souvent tradiionneiies que les agriculteurs veulent maintenir. 

Le MTF dol  après quelques tentatives se rendre à i'évidence. Aucun appui n'est disponible au 

niveau institutionnel de la part du Comité d'exécution et il doit en assumer seul le coût et 

définir des accords avec les propriétaires riverains (Comité d'exécution compte-rendu de 

réunion 4 avril 1976). Le Comité d'exécution répond d o n  à l'approche privilégiée par le 

MAC. mais aussi à celle désirée par les concepteurs du pian Yamaska (voir OPDQ. 1972a). 

Cette difficulté que le MTF n'avait pas prévue. i'amène dès lors à revoir son action sur le 

territoire. 

À partir de 1976 et 6re à cette cüfiiculté. le MTF estime qu'l est beaucoup pius facile et 

productif de reboiser des terres déjà reconnues comme ayant un potentiel forestier. Le MTF 

oriente donc son action vers les terres de h partie haute du bassin alors qu'il dispose d'une 

phis grande marge de manoeuvre sur ce territoire. Un autre avantage pour le MTF est qu'il 

devient plus tàcile de démontrer le rendement attendu sur la base du nombre de plants mis en 

tem. confbrmément aux attentes du Conseil du Trésor qui juge de la performance des divers 

ministères depuis le début des années 1970, logique dont le MTF était I'un des premiers 

tenants dans les armées 196û (voir chapitre 3). 
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Dans cette perspective de rendement forestier et financier. le MTF privilégie I'utilisation 

d'espèces dispon'bles sans égard aux espéces d'arbres désirables pour limiter l'érosion là où 

elle est la phis évidente sur le bassin ûékissant les essences les mieux adaptées am sols 

érodés le MTF se limite donc à celles disponibles dans les pépinières gouvernementales 

(coniferes surtout) d'où il s'approvisionne habituelement (p. ex.. Comité d'exécution compte- 

mdù dc i6wLon 6 a;ril 197'7). î c  qi ùifac f'attcnïie dc I'objmiiif iiu nombrc Jc plants à 

l'acre. Cet objectif quantitatif est d'autant mieux atteint que les conifem privilégiés 

correspondent mieux à la portion montagneuse du territoire. soit Ià où se confimit l'essentiel 

de I'actMté du MTF avant le plan Yamska (MTF, 1973; Jones. 1978). 

Très critique tàce à ce programme. Jones (1978). W son évaluation du plan Yarnaska à la 

demande de I'OPDQ. souligne le tàit que non srdernent l'effet sur la qualité de I'eau du 

reboisement est négligeable. mais aussi que: 

«les lieux de reboisement se retrouvent surtout aux endroits déjà boisés (comtis de 

Shefford a Brome). ià où il y a crés peu d'érosion et où l'activité de reboisement a trff 

peu d'hfhience sur le débit spécifique régional.» (.Jones, 1978. p. 115). 

En fàit. l'opinion de Jones confimie le tàit que le reboisement est pensé dans un contexte 

avant tout de production forestière puisque l'objectif révèle un choix d'essences et un heu 

d'implantation qui ne répondent pas du tout à la pro blématique de la contamination de l'eau 

par suite d'érosion riveraine. 

Rektivement aux budgets d'exécution et ce pour la dernière année de fbnctionnement du 

Comité d'exécution du pian. à peine 175 000 dollars sont prévus à ce poste budgétaire à 

i'échelle du bassin (OPDQ, Fonds de développement régional - Yamaska révision 20- 1 1-79). 

Cette fàible somme témoigne du d&érêt graduel envers ce volet qui est assimilé de plus en 

phis aux pratiques réguliéres du MITzJ6 et à sa logique de régulation forestière. une pratique 

que le MAC a indirectement k i l t t é  ou encouragé. 

". Dans ariains cas. on a cepaidant c o n t m e  le MTF, par exemple a Cowansville oii une aide 
spéciale et ponctuelle a été allouée contre l'érosion des sols par le biais du MRN ou du MAM (IDB. Lu 
Voir de l'Est, 1 O septembre 1 977, p.2). 



Le problème de l'érosion restant entier. ce sont les SPE qui prennent la charge de s'occuper de 

la protection des rives parailelement au pian Y m k a  et aux actions du Comité d'exécution 

responsable de la mise en œuvre du plan. Exclu de l'espace agricole. le contrôle de l'érosion 

r i   CL? Cm ~ p r k  ~ U C  par UÏ autic actcu qüi, cccc fois-ci, xpmd !a logique dc !';spcc- 

rivière qui n'a pas réussi à s'iniposer. 

Cette participation plus active des SPE face au territoire n'est cependant pas le résuitat d'une 

volont6 de consolider le pian Yarnaska En effet. le contexte est tout autre puisque cette 

participation relève avant tout d'une préoccupation fédérale (Loi sur les ressources en eau. 

1970) récemment traduite sous la f o m  d'un accord fédéral-provincial adopté en 1978')'. En 

fàit. on vise avant tout à limiter les réclamations faites à i'état à la suie des inondations 

majeures du territoire (Booth et QuSni. 1995). réclamations fort importantes en 1974 et 1976 

à cause des inondations exceptionneiles survenues à cette époque. C'est donc clans une 

perspective avant tout centrée sur le contrôle des compensations financières à I'écheUe du 

Québec que le PRDCl (Programme de réduction des dommages et du contrôle des 

inondations) va être développé, puis appliqué. 

Dans ce contexte. on cherche avant tout à protéger les rives du milieu urbain et donc k s  

propriétés miemina, puis de maniière secondaire. la qualité matuelle» de la rive. C'est ainsi 

qu'après le plan Yamaska et à la suite du PRM-1. on verra émerger une seconde modalité de 

gestion de la rive en regard de l'eau, soit la «récupération des berges> à des fins de mise en 

valeur. C'est dans cette perspective que le MENVIQ hncera en 1982. un pro- 

d'amélioration et de renaturalisation des berges (Berges ~ e w e s ) ' ~ ~ .  qui sera bonifié en 1985 

'j7. Cet accord donnera lieu à un programme de cartographie des zones inondables qui ne sera pas 
intégre au plan Yamaska. Cette préoccupation qui se veut avant tout hancière ne sera mise de l'avant 
que dans le cadre des schémas d'aménagement développés dans les années 1980 par l'ensemble d s  MRC 
du Québec. y compris celles du bassin de la Yarnaska. 
"'. II  faut rappela que dans les années 1970. i l  y avait une volont6 de protéger la rives mais surtout 
autour des lacs plus -les i la pollution et aux nuisances du bruit et des odeurs et cela dans l'optique de 



par un cadre de gestion plus précis239. Le MENVIQ reprendra en fài? de manière plus 

contrôlée des initiatives de groupes locaux, tel le projet OVIDE de nettoyage des rives à 

Saint-Hyacmthe dès 1972. sot avant même la mise en œuvre du plan ~ i u n a ~ k ~ t ~ ' ' ~ .  initiatives 

généraietnent peu soutenues finan~ièrement'~'. 

Celte ::rcr3twdhtiom des +;es td!e n9*e Y nrom.ue r p r  !es SPE. s'irscfi d9r!mrd :l !'hiériem 

de préoccupations associées à l'espace-urbain. Les SPE. euu-mêmes historiquement associés 

à cet espace. privilégient ainsi des interventions délaissant l'espace niral pour se concentrer au 

sein des villes à h Faveur d'un a m e  plus serré avec la fonction récréative et esthétique du 

plan d'eau. D'ailleurs. la po titique québécoise concernant les rives et le littoral mise à jour en 

1996 (décret no. 103-96) va en ce sens puisque le MEF présente cette politique comme le 

résuhat d'une coüaboration avec le MAM. I'UMQ et I'UMRCQ. Au sein de cet espace. les 

SPE demeurent toutefois prudents. Ainsi aucun contrôle coercitif n'est exercé dans le cadre 

de cette politique qui demeure encore vague. Le MEF se limite ainsi à financer des mitiatives 

communautaires uès localisées ayant souvent un mtérét ponctuef'" en attendant une 

la villégiature. C'est dans ce contexte que des asswiations de lacs se sont créées - associations qui dans 
certains cas s'apparentent a des clubs privés de riverains. 
'jq. Une premiRe politique de protection des rives est élaborée en 1987, dans la foulie des premiers 
schhas d'aménagement. Cette politique sera améliorée successivement en t 99 I et en 1996. mais aucune 
réglementation précise ne surviendra. L'état québécois et fédéral se limiteront au principe de 
cartographie des zones inondables, l'essentiel étant de limiter les poursuites judiciaires et le paiement de 
compensations pour causes d'inondations. 
'". Le plus médiatisé a été le projet OVIDE à Saint-Hyacinthe en 1972 qui a survécu un seul été (voir 
articles des journaux ie Courrier de Saint-Hyacinthe et Lu Voir & /'Est de Granby l'été 1972). Le 
prochain d m t  du plan Yamaska (le plan devait initialement être remis publiquement en 1973) avait 
alors aidé a médiatiser ce type d'action axé sur le nmoyage des rives et du fond de la rivière. 
'". Même si les règles financières semblent s'être améliorées. l'esprit des programmes favorise souvent 
des actions communautaires impliquant une bonne part de bénévolat et des actions efficaces a tris taible 
coût. A ce chapitre. on peut citer le cas du Mouvement d'assainissement de la rivière Yamaska inc. 
(MARY). Celui-ci réussit en t'espace de deux à trois ans et d'un tàible financement de la part du 
IMENVIQ (0.10 Vplant). à planter 10 000 arbustes dans la zone d'érosion justement vis& par le plan 
Yamaska mais que le MTF a été incapable de réaliser. De plus, ce groupe ayant fàit pression auprès des 
autorités locales, il réussit a influencer Saint-Hyacinthe qui adopte un premier règlement municipai pour 
la protection des rives (MARY, 1984). Encore aujourd'hui, les travaux de réhabilitation des rives sont 
souvent teatisés par des organismes communautaires et h I'intérieur de programmes de financement ad 
hoc dont la portée territoriale est loin d'être négligeable (p. ex., le programme Interactions 
communautaires, SLV 2000 qui a financé deux projeîs dans le bassin de la Yamaska entre 1 993 et I 998) 
(voir résultats de Boulanger et al.. 19%). 
"'. Ce qui n'empêche pas de considérer comme bés importantes la initiatives des v i l la  comme les liens 
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intégration plus serrée de la politique avec la prochaine génération des schémas 

d'aménagement des MRC et les p h  d'urbanisme, soit Ià où l'action concertée des villes est 

souhaitée par le MAM. 

En milieu rural et pour m bonne partie du bassin. la régulation agricole rkussit à s'imposer 

îàce à la logique ensembliste du plan Y m k a .  D'abord cette logique ~uss-it à imposer le 

drainage des terres comme enjeu au détmnent. par exemple. de I'imgation Le drainage 

s'avère d'ailleurs un succès déterminant sur le pian spécifique de I'ecuiture comme nous 

l'avons démontré dans h première section. Ce succès p e n t e  par contre l'inconvénient de 

nier k lien avec l'espace-rivière en amont de l'espace agricole. À ce chapitre. le MAC 

résistera toujours à l'évaluation envirommentale du ciramage comme nous l'avons ensuite 

précisé, résistance qui se prolongera avec I'enjeu du contrôle des déjections animales. Le 

MAC tient en eHet à perpétuer ses propres activités au détriment des préoccupations 

soulevées à divers moments par I'OPDQ. les SPE ou le MRN. Dans un contexte où la 

régulation agricole domine la gestion de l'eau en territoire agricole. cet enjeu du contrôle des 

déjections mimales ne pourra d o n  qu'être résohi en tenant compte de la logique agricole 

défendue par le MAC (et le MAPAQ qui lui succède). quitte à ce que les extemalités de 

production agricole se perpétuent. ce que révèle la troisième section 

Le rôle central du MAC sur l'espace nirai concemé par le plan Yamaska se révèle également 

à travers l'enjeu du contrôle de l'érosion. Cet enjeu, qui Fait intervenir le MAC et le MTF. est 

alors résolu par le renforcement des hntières entre l'espace agricole des terres p h e s  et 

l'espace forestier des terres montagneuses conaaiRment à la logique ensembüste du plan 

Yarriaska D'ailleurs, le contrôle de l'érosion s'avérera k 8 6 0 c e  par rapport au but initial 

cyclistes (p. ex., la piste estrienne et montérégienne) ou les bandes «vertes» à proximité de la rivière 
Yarnaska w de certains de ses lacs (p. ex., le lac Boivin). Ces initiatives des villes semblent présenter 
une nouvelle régulation en émergence qui partage le pouvoir d'intervention sur le territoire. 
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pou- par ce pian. Dans ce contexte, I'érosion telle que rewe par les SPE (et le MENVIQ 

qui kur succide) subit un recul fàce a l'espace agricole pour se concentrer sur l'espace urbain 

et des problèmes qui le concernent (dépréciation de la valeur des propriétés riveraines 

récréation et esthétique du paysage). On pense peut-être qu'il est phis facile et p b  justi6e 

d'intervenir en milieu urùain alors qu'une politique nationale vise à limiter les coûts 

Lt'kdcnxkiicm dcs prsprk5rCs ri-r'craks Ixak2cs en zonss inodbks. 

Cette maitrise de l'espace agricole par le MAC n'est pas sans conséquences sur l'espace- 

rivière qui se devait d'être mtégré à la régulation agricole. En effet. à la fin des années 1990, 

les domies relatives à la qualité de l'eau témoignent toujours d ' w  forte pression agricole 

mal contrôlée su. le bassin de la Y m k a  (voir MENV. 1999). et ce malgré l'effort de 

phnification (OPDQ. 1972a) et la tentative de I'OPDQ de sauver le plan Y m k a  à la fin des 

années 1970 (Jones 1978). Les tensions qui deviennent des conflits non résolus en ce qui a 

trait a 1'Çrosion des wls. la pollution attriiuable au drainage de slntace et souterrain et 

l'abondance des déjections animales trop abondantes pour la capacité de support du sol sont 

donc encore présentes sur le territoire du baçsm de la Yamaska et ailleurs au Québec. 

À la fin des années 1990. l'option d'une assistance directe à I'agriculture industrielle demeure 

privilégiée pur soiutionner les problèmes d'arrimage entre l'espace agricole et l'espace- 

rivière. Cette solution s'applique non seulement aux programmes présentés jusqu'à 

maintenant, mais aussi à la récente stratégie phytosanitaire (MAPAQ. 1999) qui vise, par le 

biais de subventions aux agriculteurs et le transfert des compétences et (ou) des 

technologies. à réduire la quantité de pesticides utilisés en majorité pour les grandes 

cultures, comme le mai& culture qui demeure très présente dans le bassin de la Yarnaska. 

En résumé. l'agriculture mipose donc aussi à sa façon un cheminement critique aux 

soiutions des probièmes que l'on qualifie maintenant d'«enviromementaux». 

cheminement qui témoigne d'un apprentissage inscrit essentieîlement dans le 

prolongement de la régulation agricole. 



CHAPITRE 10 VERS UNE THÉoRIE TERRITORlALE DE LA 

FRAGMENTATION INSTITUTIONNELLE DE LA GESTION 

DE L'EAU AU QUEBEC 

L'évahiation de k gestion mtégrée de l'eau au Québec teile que nous l'avons menée, soulève 

en conclusion une double perspective. D'une part, ü y a les leçons que nous pouvons tirer du 

cas présenté, de ses particularités et natout de son exempiarité quant à la situation qui prévaut 

à la tin des années 1990. Cette étude de cas est également un pktexte pour aborder plus 

Iargement les problèmes de planification en niatiére de gestion de l'eau, des ressources et de 

l'environnement, en soulevant le rôle déterminant des acteurs institutionnels dans la 

configuration des enjeux et des solutions adoptées Enfin, la conclusion est aussi une occasion 

de déborder des questions de gestion des ressources pour proposer une théorie territoriale de 

la gestion de Seau à partir de l'examen de la remnipontion des régulations sectorielles dans 

un contexte de projet intégré. 

La conclusion s'articule d'abord autour du plan Yamaska comme noeud institutionnel 

révékteur des tensions qui marquent encore h gestion de l'eau au Que& et qui se traduisent 

sous une forme généralwe de domination des régulations sectorielles sur Le territoire. Nous 

abordons d e ,  Pincidence de ces réguiations dans h composition et la reconiposition des 

territoires de ia gestion de l'eau En troisièxne Lieu, mis ~ I I S  la implications durables 

d'une territorialité rigide des réguiations. Nous terminons par une anaîyse de k c a p d é  

relative d'appreatissage des acteurs hshtbnneis dans ce contexte fortement territoriaiisé des 

réguktions sectorielles et nous soulevons la nécessité de suivre les nouvelles expkkmes 

particularisés de gestion de I'eau au Q u e k  en liai avec la durée propre des Rgukhons que 

mus avons r é v é k  et qui sont emre d i'œuvre sur le territoire. 
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10.1 LE PLAN YAMASW SES PARTICULARITÉS ET SON EXEMPLARITÉ 

POUR LE QUÉBEC 

Le plan Yamaska constitue un révélateur particulier des enjeux de la gestion de l'eau tek 

qu'ils sont formulés actuellement. En enet, le p h  Yamaska ca- un certain nombre 

d'enieux et de tensions institutionnelles qui persistent au Québec. L'examen que nous avons 

fàit de ce p h  révèle ainsi que malgré la coupure associée a la £in du plan, nous assistons à une 

continuité dans les processus institutionnels à l'œuvre en matière de gestion de l'eau au 

Québec. Comme nous le précisons ici, audelà des actions et décisions sporadiques prises dans 

le court terme dont le h;icé semble chaotique, il existe une trajectoire structurante de la 

décision qui s'appuie sur l'histoire longue des institutions. 

Dans un premier te* le plan Yarnaska et ses antécédents comme le BAEQ révèlent 

l'importance stratégique de i'eau et des ressources natureiles en général au sein du régime 

fédéral-provincial cariadien Comme nous Pavons d'abord précisé au chapitre 3, la dialectique 

fédérale-provinciale est à Pœwre en amont des politiques tenitoriales et sectorielles au 

Québec parce qu'elle ddfina h l@tunité globale des pokques inchiduelles. Comme nous 

l'avons ensuite soulevé au chapitre 5, les pohques provinciales sont depuis la constitution de 

1867, liées directement ou mdirectenient A I'eau a g é n h h m î  en résriance avec les 

poiitiques fédéraies. En Fait, k gestion du territoire en amont de la gestion de I'eau se reflète 

dans ces deux niveaux ou paliers kthionneis qui ont chacun une prétention à l'intégration 

territoriale. Dans ce contexte de Egithitd, mus pouvons noter une terision entre la 

coopération obiigée et l'autonomie recherchée par les insîmitions particuiières a I'intkeur 

d'un projet rationnel commun comme le p h  Yamaska 

Nous remarquons ensuite que le p h  Yaniaska révèle une volonte d'afErmer davantage le 

priocipe de rationazité en le posant B une nouveik échelle de gestion unif& du territoire. Cette 

rationalisatioq qui s'appuie sut un plan d ' a ~ e m m t  d'ensemble pour un territoire do&, 

réyèle Pinté& d'une déniarche visani ii hanrioniser les dgukbns sectorieiles selon un tout 
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cohérent c o r n  nous le précisons au chapitre 4. 11 est alors question de concevoir un 

nouveau système territorial pkniné et un nouveau mode de gestion de l'eau qui h i  est 

fonctionneliement associé. 

Bien que tentant de réaménager des logiques sectorielies présentes sur le territoire, le plan 

n'est cependant pas révolutionnaire dans la mesure où le choix du territoire se trouve à 

proximité du centre économique québ5cois. Dans ce contexte, le p h  pour bien s'ancrer au 

territoire, peut déjà s'appuyer sur la mobilisation d'acteurs mstitutionneis en piace (et de leur 

savoirs et savoikfaire) et sur une c e r t h  base économique et technique comme nous le 

précision au chapitre 4, avec des villes comme Saint-Hyacinthe et Granby. Depuis k tentative 

de planification régionaie du BAEQ, présentée au chapitre 3, nous constatons un effort visant 

à recentrer la phification et d'en assurer un arrimage plus facile aux territoires (du Québec), 

ce dont témoigne notamment la création d'un nouvel acteur central en 1968 qu'est I'OPDQ. 

Dans ce contexte. la logique ersembliste, même si eue demeure amb'dieuse quant aux moyens 

déployés et se projette vers l'avenir (les pdvisions thoignent d'un horizon d'une génération 

ou d'une trentaine d'année), ne s 'abstd pas totalement du contexte. Si k logique 

d'aménagement et de l'ofk d'infi.astnichue~ do& le plan, ce dernier doit. pour être 

crédible, se positionner et prendre en compte les éléments techniques dkjà présents sur le 

territoire. II y a une ceriaine fome obligée de ménagement comme dirait Marié, niais qui 

demeure fort iimité sur le plan de la conception alors que les elus locaux sont exclus de facto 

de l'exercice de planification 

En troisième lieu, mus pouvons ajouter que le pian Yarnaska est une tentative particulike de 

l'état québécois de répondre à des tensions extemes et internes propres ii sa capacité a bien 

réguler son territoire. Négociation externe par le biais de l'OPDQ particulièrement, qui 

c k h e  à imposer sa perspective de plaoification régiooaüsee appuyée sur la centralité de 

Montréal. Négociation interne qui donne lieu ik la Mimon tecimique Yamaska, puis au C o d é  

d'orientation et à cehi d'exécution (chapitre 6). Des formes certes p d d i i k s  et 

historiquement situth, mais qui révèlent néamnoms uoe double t e e n  encure présente et qui 
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recoupe les expériemes du COBARIC (chapitre 6) ou de I'AGEO de la Yaniaska (chapitre 

9). Cette tension qui révèle ie d e  clé d'un acteur-rekis, n'est cependant pas bien régulée 

dans le contexte du plan Yarraka, dans la mesure où la domination des Rguktions 

sectorieiles se traduit par I'évincement de I'OPDQ en ce qui concerne k gestion de I'eau 

Depuis ce temps, il semble que l'on soit encore à la recherche d'un tel relais alors que se 

multiplient les ((expériences de bassim. 

Enfin, la mise en œuvre du p h  Yamaska met en édence la difncuhé de hiérarchiser les 

régulations à I'mtérieur d'un cadre de gestion unifié alon que ce sont les sohaions 

opérationnelles qui dominent et tendent a défini les politiques liées a la gestion de I'eau. La 

régulamation, le drainage des terres et les réseaux urbains sont en effet posés dès le départ 

comme solutions à privilégier codormérnent aux mandats respectifs de chaque acteur. Le 

Comité d'exécution coordonné par I'OPDQ n'arrive pas à recomposer ces éléments a 

l'intérieur d'une logique commune. La conception d'un plan unifié et fonctionnel est aimi 

battue en brèches comme nous le soulignons dam les chapitres 6 a 9 loque nous exposons la 

rehtive autonomie des réguiations sectorielles. 

Les efforts visant à réaliser une gestion intégrée dans les a d e s  1990 nous sont révélés à k 

fois par la muitiplication des initiatives l d e s ,  mais auai par la M c u h é  d'établir des 

principes aptes à gérer collectivement des e n .  commemiaux liés à d'autres acteurs 
. . 
d n n e I s  d o a  k perspective commerciale et industrielle est encore plus afnmiée que 

cek de I'OPDQ. Le premier symposium qu6bécois sur la gestion de i'eau tenu en 1997 et la 

consultation publique qui lui s u c d e  en 1999 témoignent d'une logique qui n'est pas sans 

rappeler les efforts de k Conmission d'étude des problànes Jundisues de l'eau en 1970 et les 

propositions de cette époque, en I'occunence un ministère de l'eau et une pknification ii 

i'écheile de bassins awc un projet piiote mmme h Yamaska 
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10.2 LE PLAN Y A M A S U  SA MISE EN CEUVRE ET LES DOMINATIONS 

SECTORIELLES 

La dBculté de passage de la conception à la mise en œuvre est révélée par la volonté 

autonomiste des acteurs institutionnels qui prennent part à la mise en œuvre, tel que le 

démontrent les diverses stratégies pourniives par ces acteurs (p. ex, le contrôle de l'expertise 

et nialhise des  luti ions techniques du MRN, ia fusion du territoire du MAM, l'assistance 

mstitutionnakée du MAC). Le plan Yaniaska, qui kssait présager une action concertée des 

acteurs et un juste partage pemiettant à chacun de templir un rôle complémentaire, devient 

plutôt I'occasion d'exercer urie domination, soit une relation mégale entre acteurs 

institutionnels dans la mesure oii un acteur impose a i'autre des hntières de gestion qu'il ne 

peuttl=='sgresser- 

Dans ce contexte où chaque acteur tente de conserver ou d'élargir la portée de ses propres 

modalités de gestion du territoire, comme nous i'avom précisé dans les chapitres 6 a 9, nous 

voyons kmerger un premier groupe d'acteurs institutio~els dominant le territoire, groupe 

auquel doit se soumettre un second groupe d'acteurs que nous qualifions de soutien Du côté 

du groupe dominant, nous retrowons le MRN qui malgré l'adversité, impose son approche 

des banaga-réservoirs, le MAC qui soutient envm et contre tous l'agriculture aidustrielle et 

le drainage des terres et le MAM qui impose I'assamissement 
- .  comme un projet 

d'hfhstmcture ajust6 à l'espace urbain Du oôté des acteurs de soutien, nous remarquons le 

MTCP qui profite de ia présence de barrages--réservoirs (exemple de Choinière) pour 

Eivoriser l'activité Rcréative, le le qui en regard de k résistance du MAC, se cantonne à 

son espace forestier et ies SPE qui réaüsent leur progmmme d'hhst~~cttmes a w é  aux 

préoccupations fjnancières du MAU Et d g d  les diverses réoeorganisations 

survenues après le pian Yamaska, nous retrouvons encore A la fin d a  années 1990 cette 

tension non résoiue entre I'-n d'un discours d'intégration face à la gestion de i'eau et 

celle d'une h g n m h î b n  dont témoigneat les divases actions institiitiormek en cours, telles 

q u e p t é s e n t é e s d a n s l e s d ~ s c t i o ~ d e s c h a p ~ 6 B 9 .  



Dans ce contexte de dominatioh la mise en oeuvre du pian Yamaska contredit k perspective 

rationnelle qui suppose une rationalité optùnale globale issue d'une forme! de synergie des 

rationahtés individuelles qui se soumettent à cette logique ensembüste. La présence de 

multiples rationalités rend pius Uscile la pleine niaîtrise des externalités que mus voyons se 

profiler dès le plan Yamaska, et s'atFmier par la suite dans les chapitres 6 à 9. 

Cette maîtrise inachevée sur le territoire se traduit alors sous la forme d'un problème 

d'arrimage de rationalités partielles qui défkkmt des solutions rationnellement adaptées à 

leur propre milieu associé, avec relativement peu d'égard aux effets produits sur les autres 

d e u x  Le principe d'efficacité globale compris dans son sens fonctionnel et utilitaire est mis 

au défi par diverses fkçons d'ancrer le principe d'efficacité selon i'objet technique et le dieu 

associé auquel on se ré&. La ciivedé des régulations sectorielles présentée au chapitre 5 et 

ks stratégies ajustées à ces régulations que nous exposons clans les chapitres 6 à 9, 

témoignent de cette muhiplicité derrière I'unité apparente de l'efficacité comme principe 

central a k gestion courante des pokiques publiques. Contredisant h rationalité d'ensemble 

du plan, celui-ci se résume au mieux en une addition des efncacités partieh (sectorielles) 

Liées aux pratiques i n d i v i d e  des acteurs hstitutionnels et à leurs objets techniques 

spécifiques. Lon de la mise en oeuvre, il n'est donc pas &orniant de constater que l'efficacité 

du pian Yaniaska repose avant tout sur ses composantes, notamment celle des réseaux 

urbains, du drainage agricole et de h Rgularsation de la rivière. 

11 en va de même pour le principe de modennsation a l'origk de l'ensemble des pobques 

publiques liées au plan Yaniaska En effet, k prétention commune a la modernité n'est pas 

sufbmte pour miposer la logique du plan aux réguiaiions sectorieDes, ni pour revoir le plan à 

l'instar des propositions de Jones (1978)' ni encore pour palüa aux extemalités territoriales 

découlant des logiqyes sectorielles comme nous pouvons le noter à l'intérieur des demières 

sections des chapitres 6 à 9. C'est ainsi que k modernisation du territoire est d é c M  de 

diverses Wns. D'une put, on cherche à modemiser k dévebppemeat dghd par la 

planiffcation régionale (chapitre 6), puis B d e m i s e r  la gestion hydraulique par une 



307 

régukrisation de l'eau à l'échelle du bassùi (chapitre 7)- à modemiser les villes par l'expansion 

et l'achèvement (stations d'épuration) des réseaux urbams (chapitre 8) ou encore. à 

modemiser I'agricuLure par le drainage ratio& des terres (chapitre 9). 

En6n, si du point de vue des acteurs institutionnels il y a unité quant à l'intérêt de se 

concentrer sur l'offre de services publics en matière d'eau, il existe également de multiples 

fàçons de structurer cette O&. Le plan qui se destinait à être un projet unifié 

d'inhstmctures, apparait lors de la mise en œuvre comme un projet global inachevé composé 

de diwrs projets particulier$ djomts et partiellement efficaces. La régdamation, les réseaux 

ur- les réseaux agricoles évohient chacun selon des rythmes différents et sous l'initiative 

d'acteurs également diférents. Relativement à la mise en œuvre du pian Yamaska, il y a en 

fait une diBicuité à séparer l'objet ou I'élément technique de son octeur-conceptew-porteur 

de projet et de son milieu associé ou territoire d'opération Le pian, qui supposait un milieu 

stabilisé oii ia dynamique économique est bien mamiJée et les actions institutionneiles bien 

coordonnées. se butte ainsi aux régulations seciorieiles qui stmchirent et limitent le potentiel 

institutionnel d'intervention sur le territoire. 

10.3 TERRITORIALITÉ INSTiTüTiONNELLE ET ECOLOGIE POLITIQUE 

L'analyse critique de ia gestion de l'eau &le non seulement la fàïUes du plan Yamaska, 

niais aussi celles d'une certaine manière de gérer un agencement institutionnel particulier. 

Notre analyse révèle le lien fort qui existe entre un contexte où de muhiples logiques se 

confiantent et une dynamique de femiehire des enjeux sur la base de frontières 

institutionneIles qui délimitent le rôle et la hnction spécifique des gistauions et leur capacité 

de gestion subséquente. Le contexte de hansactio 
. . .  n msütutbnnek autour d'un projet 

un ih ie t i r  révèle, en tmvers de ia tatiooalité du système qui devait aller de soi, une 

hgmmtahn du territoire marquée par des efièts dysfonctiormels d'un milKu 
t 

mStIfufiOntiellement individuaiisé. La dynamique tmmachmrk révèle donc phis qu'un 



processus de négociation étatisé entre acteurs institutionnels ; eue met en évidence une 

structure cognitive profonde de chaque institution qui intériorise certaines miables de savoir 

et de savoir-faire liées au tedoire, ainsi que ce+ intérêts liés a la présence de groupes 

d'mtérêts également diversifiés (les demandeurs d'énergie, les résidents urbains et éhis 

municipaux du bassin, les agricdteurs, les groupes de chasseurs et pêcheurs. les groupes de 

c doyens et associations environnementales, etc.). 

La coruiquence de ce constat est que i'évahÿition que nous fiiisons du plan Yamaska et de 

l'exercice de phifkation en généml dot nécessairement se référer aux bntières particulières 

des territoires institutionneilement constitués par les réguiations sectorieles déjà en place et a 

l'œuvre sur ces territoires. Ainsi, la gestion de i'eau est a la fois politicpe dans la mesure où on 

ne peut évacuer les acteurs institutionnels qui la modèlent selon les fiontKres d'efficacité de k 

gestion selon des composantes de régions. de villes de terres productives ou de plans d'eau. 

et écoIo&ue dans la mesure où ces frontières ne sont pas opaques et sont traversées par une 

a u  qui change de fonctio~ de propriétés et de support technique d%i lieu de régulation a 

l'autre. Une nouvelle tension se desmie ainsi entre les frontières de gestion et la fluidité de 

f'eau sir le territoire. 

L'anaiyse que nous adoptons à partir du cadre principal de l'écologie politique propose de 

tenir compte de cette tension en relation avec les contraintes productives qui défbkent le 

contexte d'accumfion de hi ressource en regard de h structure de production du territoire 

et l'appareillage technique mis en place pour régula les usages et les co& d'usage. Il va de 

soi que I'maiyse n'est pas simple puisqu'eile implique une framwersaiité qui intègre une 

diversité de dimensions Hiteraghant les unes avec les autres. Selon mus et a l'exemple de 

cette thése, c'est par ce croisement et cette dialectique de perspectives que nous pouvons 

mieux saisir les contraintes de h durabüité de h gestion de l'eau par dek le discours et la 

logique ratiorialiste. 



L'écologie politmque du territoire soulève également que derrière le questionnement sur le 

partage initial des rôles, des compétentes et des a t i r i i n s  dans ia gestion de reau et du 

tenitoire, il y a toujours ce besoin d'analyser et d'intentriliser à un moment donné les 

incohérences liées à l'application des pobques pubQues sectorieles afni d'en assurer ia 

pérennité. À ce chapitre, nous pouvons noter que déji à l'époque du p h  Y& les 

acteurs sont conscients de certaines msutasances quant à k qualité des eaux 

notamment par Jones qui a h lourde tâche d'évaluer le pian après cinq ans de mise en œuvre. 

Toutefois, cette prise de conscience et l'accès à une infomiation juste (en autant que cette 

justesse soit consensuelle) que les tenants d'une gestion rationnelle considèrent comme des 

conditions aptes à réorienter la rationalite des acteurs, ne sufknt pas à àjustifier h révision 

d'un pian d'ensemble comme celui du bassin de k Yaniaska La coopération est en effet 

inpsnble lorsque des acteurs puissants refusent de négocier lem pratiques et leur milieux 

d'opération comme ceh a été le cas avec le MAC, le MAM et le MRN. Les limites 

territoriales d'opération préaiablement fixées sont donc difnciles à traverser et révèlent une 

certaine inertie face à toute  composition irstmitiomeile du territoire. 

Enfin, ce que nous retenons de k problématique de la déliniitation stratégique de 1'- c'est 

h constitution et ia persistance des milieux-types qui dhulent d'un mode d'association 

particularisé, segment6 et spéciaiisé ali au territoire. Cest ainsi que nous avons 6té A même de 

voir émerger un espace-plun constitué sur le mode du plan d'abord soutenu par I'OPDQ qui 

tente d'imposer sa logique du développwient territorial a c c o e  dans un premier temps 

des CRD (chapitre 6). Puis c'est h recoimaissaace d'un l'espace-mnée séparé du milieu 

termm sur lequel peut s'imposer k logique de réguhnsation des eaux defendue par le MRN, 

puis sec0 ndaianent par le MTCP préoccupé de h pêche sportive et de la récréation en nii7ieu 

natudsé (chapitre 7). Cest également k comolidation d'un espoce urbain dbki  par les 

réseaux a soutenu priacipaiement par le MAM, mais aussi par les SPE qui m e  (chapitre 

8). Enfin, c'est lapersistance de I'espocewddominéparle MAC suries tares planesqui 

do~krissardau~mespaceforestier~6auxtaresm>~u~e~(chapitre9). 
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10.4 LES CONFLITS TERIUTORLAUX ET L'APPRENTISSAGE 

INSTITUnONNEL LIMITÉ 

La muhiplication des exterrudités révélées particuliérement après le p h  Yamaska traduit dans 

l'ensemble une certak incapacité des acteurs aistihiticnneis à penser ensemble et seion un 

modèle unificateur la production l'allocation et k distnhtion de I'eau. Cette incapacité est 

associée à une tendance lourde des institutions à articuler les décisions et les plitiques 

publiques dans le sens du c hainement historique de leurs pratiques d'origine. 

À ce chapitre, h mise en oeuvre du p h  Yaniaska révèle particulièrement que l'OPDQ 

n'abandonne pas fàcfiemenî i'idée de pkm de développement régionaux de kau, même en 

l'absence des CRD (chapitre 6). D'ailleurs, vers la fin du plan Yaniaska I'OPDQ revient à son 

idée de schéma régionai de l'eau., idée qui hll tenaita mur dès le début de k Mision 

Yamaska Puis le MRN a peine A se dégager de h régularisation centralisée comme option de 

gestion (chapitre 7). 11 maintient cette logique exprimée au sein de son mandai même si un 

seul barrage est consûuit sur le territoire et opéré independarmnent des autres ouvrages. De 

son côté, le MAM peut difncilement concéder la réguiation de !eau sous une autre forme que 

ceiie des réseaux ajustés à i'espace municipalise (chapitre 8). Les fusions r n u m q k  

demeurent en efEt une rriesure de rationalisation sowent nécessaire avant l'extension des 

réseaux comme on le constate dans le bassin mêm aprés le pian Yiunaska L'enjeu des 

~IllunicipaksetdeI'~orw>miedesvillesnepaitamsiêtRéM~~desquestioisde 

gestion de murces .  Le MAC pour sa part, a de la dScuIt6 A revoir les pdques  d'me 

agxxthm industriek qu'il a contribué ii &amer (chapitre 9). L'assistance directe aux 

producteurs agricoles demeure encore Poption prbi&#e par le MAPAQ qui a sucd6 au 

MAC. Les objectifs de production prsWrt toujours sur les questions de protection de 

I'efl[YIrO- 

A travers ces divas constats, mus powons déceler une dEcuk6 commune des acteurs 
. . msüMknneIs A se dégager d'un passé qui révèle une arsociatMn t& serrée avec rme fonction 



prbi&i& de gestion de l'eau, des modalités de gestion et des éléments techniques bien 
1 .  autnsés. Cette incapacité à revoir les référents des réguiations particulières concerne non 

seulement les pratiques en elles-mêmes, mais plus encore les rôles et les identités 
* .  
mstmaionnelies historiquement coristaUées. Comme mus l'avions précisé au chapitre 5, les 

réguktions à l'œuvre lors du plan Yamaska ont chacune des origines distinctes, même s'il 

existe certaines ressemblances quant au contexte structurel d'exploitation du temtoire. Dans 

cette perspective, k logique ensembiiste se conibnte nécessairement a à ensemble de 

processus individualisés d'mstitutionnalisatin du territoire sous ses divases formes, 

urbanis8e, ~ ~ d t t r r é e ,  naturaüsee, régionalis8e, processus que nous voyons se constituer 

comme d a  fornies d'apprentissage limite du chapitre 6 à 9. 

Dans ces contextes cüf&ewiés, nous ne serons pas étonné de voir les ajustements pendant et 

après le p h  Yaniaska comme une &rie de mOdalifés techniques compensatoires qui 

cherchent toujours ii consolider un édifice jamais achevé. Les ajustements r e W  au bamige 

Choiniére ne permettent en rien d'assurer ia r é g u h d o n  d'ensemble niitialemait poshilée, ni 

d'ailleurs de régler le problème des etiages à Granby, problème auquel le MRN ajoute celui 

d'un risque nouveau d'inondation (chapitre 7). De même, les stations d'assainissement ne 

répondent que tardiwment et de manière limitée aux prob1ènies de pollution des eaux par les 

villes, ce qui nec+ssite d'autres mterventions en amont des stations et en aval de celles-ci et 

miplique une charge fiscale suppbta ire  aux vines que l'on croyait rendre plus efticace et 

incite davantage aux fusioos municdes (chapitre 8). Du côté de 1'- il n'y pas 

d'assainissement des eaux, seulement quekpes mesures qui visent à rationaliser i'utilisation 

des It.itrants et ce en fonction des choix de production deja etablû (chapitre 9). On vise 

davantage ii Mer le coût des intrants dans une perspectiw d'économie de la b, de 

çtnictrne des marchés et d'objxtiik de production que d'intenenir en amont du processus de 

production industrielle. Aux pises ava: des contraintes propres B chaque rCguktion, la 

gestion de l'eau émerge comme un b h g e  de politiques art imk autour de S O ~ ~ ~ I I S  

techniques produites B la pièce et a@& aux milkm d@ mstihrtioonalises qui ont pour effet 

de rekforcer uoe fbnction priviiegiee de la gestion de Peau au sein de checun de ces dieux 



Ce bricolage d ' ~ ~ n t s  techniques ne produit donc pas de manière synmgiique un système 

technique articulé selon une logique d'ensemble a l'instar du pian Yamaska 

À tous égards, la gestion de l'eau peut difncilement être mtegrée à partir d'une approche 
. . 

centrée sur les éldments techniques ou -. Il ne nifM donc pas de concevoir un 

projet d'ensembIe selon une rationalité technique (Projet d'aménagement du bassin de la 

rivière Yaniaska) fixant chirement des objectifi (Mission Yaniaska) et des moyens 

d'interventioa de l'appuyer sur une structure opérationnelle liant l'expertise (Comité 
. . 

d'exécution du p h )  et la gestion politice-e (Comitt d'orientation), ni même de se 

fixer des règies opératiormek (rencontres périodiques, rapport techniques et SCKntificiues, 

propositions technques, coniperisations financières, etc.) ou de se doter d h  mecanisne 

ci'&aiuation de h planification (rapport de Jones) comme le rév&le le plan Yaniaska En ew 

rhtbgration suppose un mode de gouvetnance coMrent, accepté et -6, en amont des 

éléments techniques, et un territoire où I'hlogie du lieu se plie bien aux exigences du mode 

de développement fàvorise. 

Cela dit, nous assistons actuellement A k remise en cause d'une approche pknifiee comw 

tek du plan Yaniaskaque l'on associe A uiie approche centraüsee, techwcratique, 

relativement dirigiste et trop optimiste dans ses prévisious du développeraeat. Au Quebec, 

l'abandon partiel d'une perspective phifiée nous fait aujourd'hui M e r  entre diverses 

p e q a t h  de gOZNetti4ttce impliquant un s y s t h  mrgbd il est vrai, de type 

mrnmunautaire et un autre dominanf calqub phrs directement sur les principes de 

fonctiormemnt des khanges tconomîques et de la stnictination des marchés. L'examn des 

ini&ksencours actwkmentau Québec serait Bmêmedemieuxensihier hportéeet les 

effets auxquels on peut s'attendre dam le temps Cet atanien comparatif qui reste h f h k  

pemiettrait aussi de compRndR la tension entre d'autres hntières politiques en regard des 

contraintes d'eau sur le teniîok et k CO-n p a r t b k e  des acteurs bcriux de ces 

contraiirtes. Cek dit, nous croyons toutefois que les adeus imthtbrmeIs d- le mud 

desréseauxentreLemarché& hcoinmmailtedqu'hatihe.ilestprésomptueuxdeparler 
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véritablement d'une nouvelle gouvemance remettant fondamentalement en cause le rôle de 

l'état. En effet. les acteurs instiMionneIs peuvent. a notre avis, encore jouer de l'implication 

communautaire et de i'appui au marché sans véritablement mettre en cause leun propres 

logiques à l'instar de l'ambiguïté d'action qu'ils ont démontré fàce à la participation publique 

et au développement économique lors du p h  Yarraska La tendance demeure, selon nous, au 

contrôle des eniew de la gestion de l'eau par les acteurs institutionnels. 

Enfin nous constatom qu'encore les enjeux demeurent relativement fermés dans la mesure où 

ils sont traduits selon les te- les mandats et les compétences des acteurs institutionnels en 

piace. Dans ce contexte, h gestion de I'eau actuelle et les sohitions proposées (y compris 

ceiles que nous pouvons anticiper cormne étant le résuhat de la corwihation publique du 

BAPA en mai 2000) n'amhmt pas à résoucire entièremen * .  
t, de rrianière et durable 

dans le sens de k pérennité de le ressource et des usages, les extemalités territoriales des 

réguhtiom sectorieUes. Ce dernier commentaire tepint incidemment une aitique 

fondamentale de I'écoiogie politique en regard des systèmes institutionnels modernes, à savoir 

que derrière les projets techtuques intéprateurs, se profile toujours une tension entre 

l'intégration et la fbgrnentation instihitionnek selon certaines fissures préférentielles qui 

résuite du jeu des forces du marche sur I'exploitatbn des ressources, du régime politique en 

piace et de ia diversite d'acteurs institutionnels imptiqués pius direct- dans la gestion des 

ressources a des territoires particuliers sur lesquels vont s'ancrer les poiitiques. 
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ANNEXE 1 

PERSONNES RENCONTRÉES - ENTRETIENS 

ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 

(entretiens réaiisés une ou deux fois avec chaque intervenant, durant de trente minutes à 

une heure trente selon l'intervenant) 

Michel Slivtisky, ex-Directeur de la Direction générale des eaux, MRN (décembre 

1 996). 

Michel Ebacher, ex-responsable du dossier Y amaska, MTCP (novembre 1 996). 

Gérard Massé, ex-participant à l'évaluation du barrage Choinière et autres activités du 

MTCP dans le bassin et la région de Montréal (novembre 1996). 

Jean-Noël Dion, directeur de la Société d'histoire de Saint-Hyacinthe (juillet 1998). 

ENTRETIENS NON DIRECTIFS 

(entretiens réalisés sporadiquement et de manière informelle entre 1993 et 1998) 

Michel Gariépy, ex-membre du Comité d'exécution du plan Yamaska et de I'OPDQ 

(moments sporadiques, rencontres doctorales entre 1993 et 1999). 

Pierre Dumont, ex-analyste au MLCP (deux rencontres en mai et juin 1997). 

Michel Lamontagne, ex-responsable d'etudes pour le MRN (une rencontre en janvier 

1998). 

Jean Hubert, ancien directeur du parc-des-iles-de-~ouchede, MLCP (une rencontre 

en mai 1998). 

Jean Burton, intervenant lit! aux plans d'action Saint-Laurent, Environnement Canada 

(moments sporadiques entre 1995 et 1 997). 

Pierre Auger, participant au projet COBARIC (rencontre en mars 1998). 



ANNEXE 2 

SOURCES DES DONNÉES ET NATURE DE L'INFORMATION FOURME 

Les rapports annuels des ministères (MRN, MAM, SPE, MAC, MI'CP. MTF, MS, 
OPDQ) et organismes de planification (p. ex. CPDQ) : 1960-1961 à 1979-1980, 
moment ou le plan aurait «otFciellement» été arrêté. Données compilées et traitées par 
Gnw (1  97n, 1986, 1989) relativement 6 l'évolution histc?ri.qiie de !a structure 
ministérielle québécoise ; Gossage (1985) pour la structure fédérale, plus d'autres 
sources secondaires indiquées. D'autres rapports annuels ont été considérés par la 
suite, notamaent ceux du MLCP jusqu'en 1983 alors que le Parc de la Yamaska est 
reconnu comme parc provinciai, ceux du MENVIQ (remplaçant les SPE à la fin des 
années 1970), de même que les rapports de 1980 à 1990 de la Société québécoise 
d'assainissement des eaux pour ce qui est des projets de stations d'épuration de l'eau. 
L'évolution des programmes, projets ou activités régulières y est bien illustrée. 

Les revues corporatives: Ressources (MRN), revue de IOPDQ, Bulletin des 
agriculteurs (agronomes). Han (Ordre des ingénieurs du Québec). Rewe 
systematique de ces revues afh d'extraire les articles portant sur le plan Yamaska entre 
1970 et 1980, la gestion de i'eau ou la poliution de i'eau. La revue de l'Association 
québécoise des techniques de l'eau et les comptes-rendus des congrès annuels (huit 
disponibles) fournissent des éléments du contexte de certaines politiques ou certains 
projets. 

Les journaux nationaux: La Presse, Le Devoir, The Gazette. L'échantillonnage s'est 
toutefois limite a des années clés du processus (1 973-1974, 1976, 1979,1980) soit au 
moment où les annonces publiques ont été Wes A k h e k  régionale. On pouvait alors 
voir les répercussions possibles à l'échelle nationaie et les liens entre les politiques 
nationales et régionales (répercussions qui daos les fàits étaient minimes). 

Les joumaux régiona~ocaux: Le Courrier, Le Maskoutain, Le Courrier et Lu Voix 
de l'Est et La T'bune sont les principaux journaux consultds. Le Courrier et Lu Voit 
de l'Est, principaux journaux quant au nombre de lecteurs estimés et qu'ils 
proviennent des deux principaux centres urbains du territoire (Saint-Hyacmthe, 
Granby), et aussi parce que, pour un même événement, la couvemire dtait 
quantitativement et qualitativement plus d6veloppée. Ils ont fait i'objet diui suivi 
systématique de 1968 ii 1980. Les autres journaux ont donc ete consultés B axtah 
moments clés (mois et années) conmie compI&nent B ces deux journaux Enfin, c'est 
La Voik de I'Esr qui est apparu le plus revendicateur par la voix de ses éciïtoriaiistes. 
Ce j o d  semblait traduire une vdritable prise de parole et de position régionale. 



ANNEXE 2 (suite) 
SOURCES DES DONNÉES ET NATURE DE L'MFORMATION FOURNIE 

Les journaux et articles divers (p. ex. Association chasse et pêche Mash) colligés par 
le service de recherche du Séminaire de Saint-Hyacinthe entre 1965 et 1970 
concernant la thématique de la pollution et des problèmes liés à l'eau. Les enjeux et 
préoccupations diverses y sont bien représentés. 

Les études techniques préalables au plan: les études réalisées à i'intérieur du bassin par 
la Régie des eaux, le MRN, le MAC, I'OPDQ, le MTF. 

Les études techniques subséquentes à la rédaction du plan : études des SPE, du MRN, 
de i'INRS et de IOPDQ, particulièrement. On y note l'expertise technique mobilisée 
pour le renforcement des régulations sectorielles. 

Les documents internes archivés (Archives nationales du Québec à Montréal et a 
Québec) et classés en fonction du bassin de la rivière Yamaska, du plan Yamaska., des 
acteurs ministériels impliqués. Parmi ces documents, on retrouve la plupart des 
comptes-rendus de réunions du Comité d'exécution (environ 45 sur une soixantaine). 
des documents de travd quant à railocation des budgets et quant au partage du travail 
entre les ministères. Les mémoires d'intention relatif5 au plan et a sa réforme 
éventuelle. les documents de I'OPDQ relativement au rôle des CRD, les visites à 
l'étranger pour examiner les expériences particulières et les documents analysant les 
options de mise en place d'organismes de gestion régionaux. Certaines lettres de 
correspondance entre les ministères (ex. MAM et MAC) qui révèlent des tensions ou 
des accords entre acteurs. 

Les documents du BAEQ, puis les études ou ouvrages divers realws par la suite sur 
ce sujet de i'aménagement de l'Est du Québec au cours des années 1960 et 1970 de 
sources secondaires (p. ex., les analyses du GRIDEQ). On y décèle une nouvelle 
conception des régulations du territoire en lien avec un état qu6becois qui se veut 
«moderne». 

Les études critiques sur la phifkation au Québec entre 1960 et 1970, égaiement de 
sources secondaires (p. ex., Benjamiq 1974, Simard, 1979, Léveillée et Léonard, 
1980, etc.) ou sur des réformes comme la régiodisation et la place des CRD 
(Uveillk et Meynaud, 1973, Divay et al., 1976 ...). La bibliographie présente celles 
qui ont été retenues. 



ANNEXE 2 (suite) 
SOURCES DES DONNÉES ET NATURE DE L'INFORMATION FOURME 

-. - . - 

Des études ponctuelles sur la qualité de l'eau du bassin à la suite de la mise sur pied 
des divers ouvrages pouvant être associés au plan Yarnaska (p. ex., Laiiirté er al.. 
1989; Grima et al. 1990a; 1990b. Dartois, 1992a; 1 W2b; MEF, 1995; MEF, 1996. 
MENV. 1999). Évaluations réalisées daris le cadre des programmes de suivi dont celui 
di1 PAEQ au niveau municipal, et qui révèlent ks limites de conception et d'npération 
des régulations sectorielles. Les articles concernant les problèmes de gestion des eaux 
d'alimentation ou des eaux usées au Québec, de même que diverses problématiques de 
poilution des eaux (pour les externaiités), articles publiés dans la revue Sciences et 
Techniques de I 'eau, puis Vecteur Environnement (recension entre 1988 et 1998). 

Des documents relatifs à la gestion par bassin au Québec (Avis du Conseil consultatif 
de l'environnement dans les années 1990, propositions de FAQTE et notamment celle 
de 1993, proposition de la SQAE en 1995, projet du Cobaric. analyses des bassins 
agricoles tels la rivière l'Assomption, Yamaska et Chaudière en 1 998 et 1 999). 

Quelques entrevues avec des responsables de projets ou d'activités (parc Yamaska) et 
notamment du premier directeur de la Mission Yamaska. Entretiens informels auprès 
de quelques résidants du bassin (Saint-Hyacinthe, Farnharn et environs). Cette source 
d'information a été utilisée essentiellement à titre complémentaire et en début 
d'analyse. 




