
PARTIE If :

LES IMPERATIFS ENYIRONNEMENTAU X

La plupart d'entre nous, a un moment

ou a un autre, avons eu 1'occasion de faire halte

au bord de 1'eau, de regarder le paysage et

d'eprouver cc que Byron appelait <<Ia griserie

d'un rivage desert- . C'est un sentiment presque

universel que cette attraction ressentie pour le

bord de 1'eau - endroit unique ou se marient la

terre et 1'eau .

A I'origine, le mandat de la Commission

royale etait de faire une etude du littoral, c'est-a-

dire du secteur riverain du Grand Toronto . Cepen-

dant, une meilleure comprehension des principes

ecologiques devait mener le gouvernement a

elargir la portee de 1'enquete de la Commission

royale, de maniere a inclure les bassins versants, le

lac Ontario et le bassin des Grands Lacs . Cette

section du rapport final porte sur d'importants

imperatifs environnementaux en matiere de reha-

bilitation du secteur riverain : 1'eau, les rives, les

couloirs de verdure et 1'utilisation du secteur

riverain en hiver.

Il y a d'abord, et stir une vaste echelle, le lac

Ontario et ses bassins versants, aux eaux sans cesse

mouvantes et changeantes ; no Lis ne pouvons nous

passer de ces reservoirs, qui nous fournissent 1'eau

potable, l'eau de lavage et de refroidissement ainsi

que I'eau necessaire aux industries, au transport et

aux loisirs . Les reseaux naturels et la faune de la

bioregion sont dependants du cycle hydrologique

(alimentation des nappes souterraines, sources,

ecoulement, etc .) et des habitats aquatiques : les

etangs, les ruisseaux, les rivieres, les terres humides

et le lac .

En deuxieme lieu, il faut etudier la cor-

relation entre la terre et I'eau, c'est-a-dire le littoral

du lac Ontario, ce littoral autrefois sculpte par la

force naturelle des vagues et maintenance altere

profondement par les activites humaines .

En troisieme lieu, nous explorons la possi-

bilite de renouveler les lien ecologiques et recrea-

tifs qui existaient entre le secteur riverain et ses

bassins versants en etablissant des couloirs de

verdure qui s'etendraient du rivagejusqu'aux

vallees fluviales etjusqu'a l'arriere-pays .

Enfin, nous etudions le potentiel d'une

meilleure utilisation pendant toute 1'annee du

secteur riverain en accordant une attention parti-

culiere aux microclimats, a 1'accessibilite, a la secu-

rite, a 1'amenagement paysager, a la conception

urbaine, a la programmation et aux installations .

La regeneration du secteur riverain repose

d'abord sur 1'assainissement des eaux du lac

Ontario, de son rivage et des vallees fluviales .

C'est pourquoi nous adoptons une demarche

axee sur 1'ecosysteme dans notre etude des pro-

bl'emes actuels et clans nos recommanclations

concernant la remise en etat du secteur . Etant

donne l'interdependance des ecosystemes, il

nous faut une strategie d'ensemble qui com-

prenne plusieurs objectifs, afin que chaque

mesure proposee comble une variete de besoins

et complete les mesures prises ailleurs .
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Nous ne pouvons pas, par exemple, esperer

remettre en etat le rivage sans nous pencher sur

la sante du lac, dont les vagues viennent clapoter

sur ses bords, aussi bien que sur celle des rivieres

qui l'alimentent. De meme, les mesures destinees

a favoriser I'utilisation recreative du secteur

riverain pendant toute 1'annee, ou a menage r

un reseau de sentiers dans la bioregion seront

plus profitables si Ion s'efforce en meme temps

d'assainir 1'environnement.
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CHAPITRE 3 :

L'EAU

Au tout debut de ses travaux, la Commission

royale.s'est rendu compte qu'il fallait conside-

rer le secteur riverain du Grand Toronto clans

le contexte de la region qui I'entoure . Selon

des principes ecologiques, il s'exerce des

influences reciproques entre le secteur rive-

rain et les regions exterieures. De plus, le sec-

teur riverain du Grand Toronto fait partie d'un

ensemble beaucoup plus vaste - en fait, de

nombreux «ensembles» plus vastes. D'abord

(et dans son voisinage immediat), il est lie sur le

plan ecologique a la bioregion du Grand Toronto

par les vallees fluviales et les cours d'eau qui

coulent au sud du lac .

En meme temps, comme le montre

clairement la carte 3 .1, la qualite de 1'eau du

secteur riverain du Grand Toronto est liee a

celle du lac Ontario et du bassin de ce dernier .

Le bassin asseche une superficie d'environ

64 000 kilometres carres (24 710 milles carres)

clans le sud-est de 1'Ontario et le nord de 1'Etat

de New York .

Mais le lac Ontario n'est pas une entite

isolee : c'est le cinquieme et le plus en ava l

de la chaine des Grands Lacs . Il repit environ

80 p . 100 de son eau de cours d'eau en amont,

par la riviere Niagara . Meme si on doit et on

peut faire beaucoup dans le secteur riverain

de la communaute urbaine de Toronto et dans

ses environs,l'amelioration de la qualite de

I'eau depend en partie de la sante des Grands

Lacs . Par exemple, en agissant seul, nous dispo-

sons de moyens limites pour nous attaquer aux

problemes concernant la presence de substances

chimiques toxiques et persistantes clans les cours

d'eau du bassin . Ce genre de probleme exige une

perspective beaucoup plus vaste qui ne peut etre

envisagee que par 1'etude de l'ecosysteme du

bassin des Grands Lacs .

Le secteur riverain du Grand Toronto ne

correspond plus qu'a 250 kilometres (155 milles)

de ce qui autrefois etait designe comme la

«cinquieme cote de 1'Amerique du Nord» -

8 000 kilometres (5 000 milles) de rivage con-

tinu bordant les Grands Lacs et le fleuve Saint-

Laurent . Les premiers explorateurs et colons

europeens ont navigue le long de cette cot e

a la recherche d'une «terre d'abondance>>, et ils

ont decouvert des richesses naturelles presque

inimaginables dans une region ou la popula-

tion autochtone etait clairsemee . Les lacs

offraient un approvisionnement quasi inepui-

sable d'eau douce propre a la consommation .

Des peuplements de bois d'oeuvre s'etendaient

a perte de vue . Les cours d'eau qui se jetaient

dans les lacs pouvaient servir au transport a 1'inte-

rieur des terres et a la drave pour alimenter les

minoteries et les scieries .

Des terres humides, a 1'interieur et a

1'embouchure des rivieres regorgeaient de

populations de poissons, de reptiles et d'especes

de sauvagine . Les forets quijouxtaient les rive s
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Carte 3.1 Le bassin des Grands Lacs, secteurs preoccupant s

LAKE SUPERIOR LAKE MICHIGAN
1 . Peninsula Harbour B . Manistique River
2 . Jackfish Bay 9 . Menominee Rive r
3 . Nipigon Bay 10 . Rox River/Green Bay
4 . Thunder Bay 11. Sheboygan Harbour
5 . St . Louis River 12 . Milwaukee Harbour
6 . Torch Lake 13 . Wauke g on Harbour
7 . Deer Lake 14 . Grand Calumet Rive r

15 . Kalamazoo River
16 . Muskegon Lake
17 . White Lake

LAKE HURON
18 . Saginaw River
19 . Collingwood Harbour
20 . Severn Soun d
21 . Spanish Rive r

CONNECTING CHANNELS
39. St . Mary s River
40. St . Clair River
41 . Detroit River
42. Niagara River
43. St . Lawrence River

des Grands Lacs abritaient des mammiferes a

fourrure, qui pouvaient etre pris au piege,

et des cerfs, qui etaient chasses a des fins de

subsistance . Les poissons abondaient dans

les lacs - touladi et hareng, coregon e

et esturgeon, saumon de 1'Atlantique et

anguille d'Amerique, et de nombreuses

autres especes .

Il n'est guere etonnant que les gens aient

afflue a cet endroit . A 1'heure actuelle, 10 p . 100

LAKE ERIE LAKE ONTARIO
22. Clinton River 32. Eighteen Mile Creek
23. Rouge River 33. Rochester Embayment
24. River Raisin 34. Oswego Rive r
25 . Maumee River 35. Bay of Quinte
26 . Black River 36. Port Hope
27 . Cuyahog a River 37. Metro Toronto
28 . Ashtabula River and Regio n
29 . Erie Harbour 38. Hamilton Harbour
30 . Wheatle y Harbou r
31 . Buffalo River

de la population americaine et pres du

tiers des Canadiens habitent dans le bassin

des Grands Lacs, qui est le centre econo-

mique du Canada . On y trouve 28 villes d e

plus de 50 000 habitants et 13 400 usines manu-

facturieres et industrielles . Ceux qui vivent

clans le bassin sont tributaires des Grand s

Lacs pour 1'eau servant a la consommation,

a l'irrigation, a 1'industrie, a la reception des

dechets, a la production d'electricite, a n
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transport, et aux activites recreatives ainsi que

pour la peche et ]'habitat fatmique .

Aujourd'hui, pres de deux cents ans

apres I'arrivee massive des Europeens, le bassin

des Grands Lacs a ete profondement trans-

forme par les activites humaines . La plus grande

partie des vastes forets qui autrefois bordaient

les rives ont ete debitees clans un acces frene-

tique d'activites qui se sont deroulees entre 1850

et 1920 . L'arnenagement et la perte d'habitats

fattniques ont chasse les grands mammiferes

comme Fours et le cerf vers 1'interieur des

terres . Dc nombreuses especes de poisson s

qui autrefois abondaient sont devenues rare s

ou se sont eteintes a cause d'une peche excessive,

de la construction de barrages et de la destruc-

tion d'habitats . Toutefois, sans le vouloir, la

decision de construire des canaux et le trans-

port international de marchandises et de gens

ont ouvert la porte a la lamproie marine, a la

salicaire pourpre et a d'autres especes exoti-

ques. En 1890 et 1891, un homme a eu I'idee

quelque peu excentrique d'importer a Ne w

York des especes de tous les oiseaux men-

tionnes par Shakespeare et a introduit 1'etour-

neau europeen (sansonnet), espece tres repan-

due, en Amerique du Nord Landis que, plus

recemment, le rejet d'eau de cale par un navire

etranger a fait penetrer les dreissenas . Ayant

pen d'ennemis naturels, ces especes oppor-

tunistes ont prolifere Clans le bassin et ailleurs,

et ont chasse des especes indigenes moins

resistantes .

Des aires naturelles, telles que les terres

boisees et les terres humides, de meme que

des terres agricoles de choix ont ete aneanties

par un developpement sans discernement.

Des rivieres ont ete polluees, et des cours

d'eau ont ete amenages en souterrains ou

recouverts d'une chaussee . Un des legs de

1'exploitation intensive des ressources et des

activites manufacturieres Clans le bassin est la

presence de metaux lourds et de produits

chimiques toxiques ; on retrouve ces subs- -

tances dans les eaux des Grands Lacs, dan s

les sediments de fond des lacs et des rivieres,

dans les decharges dispersees dans le paysage,

ainsi que clans le sol et les eaux souterraines des

sites industriels .

Le paysage d'aujourd'hui differe beau-

coup de celui qui a accueilli les explorateurs

europeens. Les ressources naturelles, autrefois

si abondantes, ont fortement diminue . Le pre-

sent chapitre decrit brievement 1'etat des Grands

Lacs, notamment la qualite de 1'eau et la sante

des etres humains et de ]a faune, et examine

pourquoi il y a eu si peu de progres au niveau

du retablissement de 1'ecosysteme des Grands

Lacs, qui est fondamental pour la remise e n

etat du secteur riverain du Grand Toronto .

L'ETAT DES
GRANDS LAC S

Une etude exhaustive de I'etat des

Grands Lacs depasse la portee du present rap-

port ; en outre, de nombreux excellents ouvrages

ont ete publies dernierement a cc sujet. La

presente partie porte principalement sur trois

grands problemes environnementaux clans l e

A commencer par les villes du XIXe siecle,

et continuant notre restructuration

d'apres-guerre des villes, des banlieues

et des campagnes, nous avons modifie

notre environnement a unrythme sans

precedent. Le monde actuel est non

seulement tres different de celui du

XYiI1e siecle, mais ses odeurs et ses

bruits sont egalement tres differents .

Pen importe ce que ces autres change-

ments nous ont apporte sur le plan des

avantages humains ou de la degradation

de Yenvironnement, ils nous ant offert

une chance inegalee de constater

comment notre sante et notre bien-

etre sont affectes par les changements

que nous pouvons apporter a notre

environnement .

Hiss, T . 1990 . The experience oJplace. New lork : Alfred A.

Knopf.
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MODIFICATIONS DES POPULATIONS DE
POISSONS DES GRANDS LAC S

Les premiers colonisateurs des rives des Grands Lacs ont ete abasourdis par 1'abondance

des poissons . Dans les Relations des fesuites, journal annuel decrivant les experiences des mission-

naires jesuites, on a signale :-qu'un seul pecheur pouvait capturer, en une settle nuit, vingt estur-

geons de grande taille, ou cent cinquante coregones, ou encore huit cents harengs dans un seul

filet,, sur la rive sud du lac Superieur . On rapporte egalement qu'a Sault-Ste-Marie, les coregones

de la riviere St . Marys s'assemblaient en bancs tellement denses, qu'une personne debout dan s

1'eau n'avait qua etendre le bras pour en capturer facilement tin millier . D'es le debut du XIXe siecle,

]a peche commerciale a ete implantee dans les lacs, servant d'abord 'a alimenter des entreprises

minieres et de debitage du bois, puis plus tard, les villes champignons du Midwest americain .

. Des 1879, plus d'un million de livres de touladis et pres de deux millions de livres de

coregones etaient prelevees, chaque annee, dans le lac Ontario . Au debut du XXe siecle, la

peche commerciale etait tine entreprise importante dans les Grands Lacs, occupant 10 000 per-

sonnes - deux fois plus que vingt ans auparavant . « Mais a mesure que 1'effort de peche augmen-

tait et que les modifications de I'environnement entreprises par I'homme s'acceleraient-, le milieu

fragile des populations de poissons a commence a se deteriorer .

Les stocks de poissons diminuaient, et certaines especes ont disparu pour toujours, surtout

a cause de la peche excessive . Par exemple, les ciscos a nageoires noires et a nez court etaient beau-

coup plus recherches apres, mais d'es 1900, ces poissons benthiques ressemblant a des harengs

n'existaient plus pour la peche commerciale . D'autres especes ont ete deliberement detruites :

l'esturgeon, reconnu pour sa longevite, (certains specimens peuvent vivre jusqu'a 150 ans) a ete

chasse et detruit parce que sa carapace exterieure dechirait facilement les filets con~us pour des

poissons de plus petite taille. Apres avoir capture des esturgeons, les pecheurs -des empilaient

comme une corde de bois, stir les plages, les inondant d'huile pour les bruler>+ .

D'autres especes ont ete perdues ou d"ecimees en raison d'une variete de facteurs . Par

exemple, la peche excessive, aggravee par une diminution des habitats, a entraine la mort du

saumon de 1'Atlantique dans le lac Ontario . Comme les colonisateurs defrichaient les terres,

1'ecoulement de 1'eau en ete diminuait et I'envasement augmentait. Faute d'arbres pour ombrager

les cours d'eau, la temperature s'est elevee, privant les saumons de 1'eau froide et claire necessaire

a la reproduction . En outre, les scieries ont obstrue les voies de migration vers les frayeres et reje-

taient de la sciure qui recouvrait le fond des rivieres et les marais entrainant la suffocation des

eeufs de poissons et des larves . Le dernier saumon de l'Atlantique dans le lac Ontario a ete observe

a Wilmot Creek en 1896 .

Le dernier coup important aux peches des Grands Lacs a ete porte lorsque Ion a introduit,

deliberement et accidentellement, des especes de poissons exotiques . Des stocks de poissons d"eja

vulnerables ne pouvaient plus rivaliser avec les nouvelles especes, changeant ainsi pour toujours

1'ecosysteme des Grands Lacs. L'eperlan arc-en-ciel, ensemence dans les Grands Lacs pour servir

de nourriture a tin salmonide qu'on a tente d'implanter mais sans succes, s'est developpe et se

nourrissait probablement des proies des coregones et des harengs, ce qui a entraine le decli n

de ces especes. La carpe, introduite comme source de nourriture pour les etres humains, a

detruit la vegetation aquatique, ce qui a touche de nombreuses especes de poissons tributaires
des terres humides .

Deux especes de poissons, la lamproie et le gaspareau, ont joue un role important dan s
la degradation des peches dans les Grands Lacs ; on pense qu'elles ont penetre par les canaux cons-

truits pour relier les lacs d'eau douce a I'ocean Atlantique . Les lamproies, parasites qui sucent le s
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liquides organiques des poissons, ont d"ecime des populations de coregones et de touladis . Les

gaspareaux causent des dommages en raison de leur grand nombre : ils consomment les proies du

cisco de lac, du mene de lac et du coregone .

La peche cans les Grands Lacs a ete serieusement alteree . Les especes exotiques sont deve-

nues les plus abondantes; a I'heure actuelle, notre peche sportive repose Presque exclusivemem.

sur les saurnons cohos et quinnats d'elevage parce que ces especes se reproduisent difficilernent

dans les lacs.

En raison de ]a baisse des stocks, et aussi de la menace relativement nouvelle que repre-

sent e la contamination toxique, les activites de peche commerciale ne peuvent pas etre viables

dans les Grands Lacs . La bouillie chimique produite par les populations rurales et urbaines qui

bordent ces lacs a rendu de nombreux poissons impropres a la consommation pour 1'homme on

la faune . Aujourd'hui, le lac Erie n'heberge plus de dore noir et de touladi, tandis qu'il n'y a

plus de cisco de lac dans le lac Ontario . En outre, six des sept especes de mene de lac sont main-

tenant eteintes clans les Grands Lacs . Il a fallu 10 000 ans a la population de poissons pour se

developper dans les Grands Lacs, et seulement quelques decennies pour la changer a tout jamais.

Sources : Ashworthy, W. 1986 . The Late Great Lakes: an environmental history. Toronto : Collins, Weller, P . 1990 .

Fresh water seas: saving the Great Lakes . Toronto: Between the lines .

bassin des Grands Lacs : la qualite de I'eau

(notamment clans la mesure ou elle affecte

la sante des etres humains et de la faune), les

terres humides et les reseaux hydrographiques,

et la quantite d'eau .

LA QUALITE DE L'EA U

La deterioration de la qualite de l'eau

dans le bassin des Grands Lacs n'est pas recente .

A Toronto, par exemple, la pollution du por t

et de la baie Ashbridge's etait une source de

preoccupation municipale des le debut des

annees 1880. Auparavant, les eaux du port

etaient considerees, en general, comme un

depotoir commode (et inepuisable) pour des

dechets d'origine humaine et animale, et tout

autre dechet non desire . Mais comme 1'odeur

le long du secteur riverain etait insupportable

et que les connaissances des maladies d'ori-

gine hydrique s'elargissaient,l'attitude a

commence a changer . Afin de proteger la

sante de la population, des 19101a ville de

Toronto possedait sa premiere station d'epu-

ration des eaux usees .

Toronto, bien entendu, n'etait pas la

seule ville et ses problemes ont ete reproduits

dans des centres urbains bordant les lacs, a

Buffalo, a Chicago, a Cleveland et clans d'autres

centres urbains se developpant rapidement .

Pour remedier a la situation, en 1912, les gou-

vernements du Canada et des Etats-Unis ont

demande a la Commission mixte internationale

nouvellement formee d'etudier la questio n

il s'agissait la de la premiere initiative envi-

ronnementale bilaterale entreprise dans les

Grands Lacs .

Si 1'on jette un coup d'oeil retrospectif,

la construction d'installations d'epuration

des eaux usees et 1'application de mesures

pour lutter contre les charges en substances

nutritives clans les lacs ont ete les faits marquants

de la lutte contre la pollution dans le bassi n

des Grands Lacs . Jusqu'a tout recemment, les

initiatives en matiere de traitement des eaux

usees a cet endroit etaient un fouillis, mais,

vers la fin des annees 1960, il devenait evident

pour les scientifiques, les decidettrs et la popula-

tion en general, que les lacs du secteur inferieur

etaient gravement pollues par les substances

nutritives . Des teneurs elevees en substances

nutritives comme le phosphore et 1'azote provo-

quaient 1'eutrophisation des lacs, c'est-a-dir e
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Massey Creek, Toronto

une proliferation incontrolee de plantes aqua-

tiques, un abaissement des concentrations

d'oxygene et un environnement empechant la

survie de nombreux poissons . Le lac Erie, en

particulier, etait serieusement touche, et comme

lac -en peril-, il devenait un symbole puissant de

ce qui etait nefaste dans le bassin .

Bien entendu, des teneurs excessives

en substances nutritives etaient loin d'etre le

seul probleme de pollution a ce moment-la :

les voies de navigation recevaient des quantites

considerables de ce qu'on appelait des «polluants

de type classique» (huiles et graisses, matiere

organique provoquant un epuisement de 1'oxy-

gene, et des matieres solides en suspension )

en plus des effluents et des deversements indus-

triels a peine traites . Les conditions dans les

annees 1960 oht ete reproduites sur graphique

par Phil Weller (1990) dans son ouvrage Fresh

Water Seas: Saving the Great Lahes :

La gravite des problemes a donne lieu a

une serie de phenomenes bizarres . Les

mauvaises herbes dans la baie Rondeau,
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sur la rive nord du lac Erie, etaient tellement

denses qu'elles ressemblaient a un «champ

de ble» et qu'il a fallu acheter de 1'equipe-

ment pour les faucher afin de les empecher

de proliferer . La riviere Cuyahoga, qui coule

dans Cleveland, etait recouverte d'une couche

d'huile et de graisse tellement epaisse qu'elle

a pris feu en 1969 . La ville a du construir e

un mur coupe-feu et declarer la riviere

comme une zone a risque d'incendie . . . En

mars 1967, une combinaison mortelle de

temps froid et de pollution industrielle a tue

cinq mille canards le long de la riviere Detroit .

Des fibres de bois, des copeaux, des tapi s

de mousse de pates et papiers et des nappes

d'hydrocarbures recouvraient la riviere St .

Marys . Des nappes d'hydrocarbures et de 1'eau

decoloree etaient des phenomenes courants

dans la riviere Niagara . . . Enjanvier 1967, la

torche acetylene d'un travailleur a enflamme

accidentellement les huiles couvrant la riviere

Buffalo, affluent de la Niagara. Les flammes

ontjailli haut dans les airs, brulant les pilotis



d'un pont et faisant fondre les supports

en verre a trente pieds au-dessus de la

surface de 1'eau .

En 1964, en reponse a des demandes

publiques d'actions en justice, le Canad a

et les Etats-Unis ont demande a la Commission

mixte internationale d'etudier la degradation

des lacs et de recommander des mesures cor-

rectrices pour y mettre fin . A la suite du rap-

port de 1970 de la CMI, une mesure binationale

concertee a ete mise en oeuvre . En 1972, les

deux gouvernements ont signe le premier

accord relatif a la qualite de I'eau dans les

Grands Lacs (ARQEGL) ; ce dernier portait

notamment sur 1'eutrophisation des lacs Ontario

et Erie.

L'Accord a servi de cadre aux activite s

de prevention coordonnees de part et d'autre de

la frontiere ; il etablissait les objectifs pour les

effluents des station d'epuration des eaux

usees, et comportait un echeancier pour la

reduction des charges de phosphore dans

les lacs . Le gouvernement federal canadien a

ete le premier a limiter les teneurs en phos-

phate dans les detergents et a fournir des

fonds pour ameliorer les stations d'epuration

des eaux usees. La province de I'Ontario a

etabli des lignes directrices plus rigoureuses

pour Ies effluents des stations d'epuratio n

et a egalement aide les municipalites a payer

les couts de refection . Le resultat a ete con-

cluant : les peches clans le lac Erie ont fini

par se retablir, et les epais tapis verts d'algues,

autrefois si courants, sont maintenan t

rares .

Cela ne signifie pas que des polluants

de type classique comme le phosphore, les

matieres solides en suspension ou les bacteries

ont disparu : il existe encore des problemes

propres a un site. A Toronto, par exemple ,

les teneurs en phosphore dans le secteur rive-

rain sont encore trop elevees, et certains vieux

egouts unitaires, qui deversent des eaux d'egout

brutes dans la zone precotiere du lac Ontario

lorsque de violents orages eclatent, existent

encore . Chaque ete, des plages doivent donc

etre fermees en raison de teneurs elevees en

Plage Sunnyside, 1990

bacteries, et les possibilites recreatives sont

reduites pour les baigneurs, les veliplanchistes,

les rameurs, etc . A Toronto et dans 42 autres

sites autour des Grands Lacs, ces problemes

particuliers sont abordes dans le cadre de plans

d'action correctrice visant a ameliorer la qualite

de 1'eau .

Toutefois, le succes general des pro-

grammes provoque par I'Accord de 1972 et

convenu par ce dernier montre de toute evi-

dence ce qui peut etre realise par suite

d'une action coordonnee . En effet, comme

on le signale dans le rapport The Great Lakes

in the 1990s (Les Grands Lacs dans les annees

1990), «l'amelioration rapide de I'etat de ces lacs

apres 1972 a incite le Canada et les Etats-Unis a

signer un nouvel accord en 1978» (Jackson et

Runnals, 1991) .
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Le nouvel accord, l'Accord de 1978 relatif a

la qualite de 1'eau dans les Grands Lacs, comporte

une vision eloquente et un enonce hardi d u

but vise . Alors que le document de 1972 por-

tait sur 1'eutrophisation de deux des Grands-

Lacs, l'Accord de 1978 visait ni plus ni moins

que le retablissement et la conservation de

« 1'integrite chimique, physique et biologique

des eaux de I'ecosysteme du bassin des Grands

Lacs,, . (Commission mixte internationale,

janvier 1988) . Cet accord liait les deux gouverne-

ments federaux a considerer tout I'ecosysteme

du bassin, .et non pas des parties seulement ,

et a etudier la qualite de I'ecosysteme (air, eau,

sol, etres humains, faune et les relations entre

ces elements) .

Les problemes qui ont ete abordes dans

1'Accord de 1972 etaient les polluants de type

classique, les pretendu «matieres et solides»,

dont les effets etaient visibles sous forme

d'ecume, de nappes, de proliferation d'algues

et de poissons morts . L'Accord de 1978 s'atta-

quait a des problemes plus complexes, notam-

ment a un probleme en grande partie invisible :

la myriade de produits chimiques toxiques

synthetiques que souvent on ne pouvait ni voir

ni sentir. Le Conseil de la qualite de 1'eau

(principal organisme consultatif de la CMI )

a donc commence a dresser la liste des pro-

duits chimiques toxiques synthetiques pre-

sents clans les eaux des Grands Lacs . Annee

apres annee, la liste s'allongeait en raison de

1'amelioration des methodes de depistage .

Cette liste compte maintenant 362 com-

poses, dont 32 sont des metaux, 68 des pesti-

cides et 262 des composes chimiques organiques .

Sur le nombre total, au moins 126 ont ete

declares toxiques pour les etres humains,

mais on possede peu ou pas d'information

sur la toxicite des autres produits pour les

humains ou la faune . Il n'existe pas de normes

acceptables quant a la presence dans I'eau

d'un grand nombre de ces produits : la CM I

a fixe des objectifs pour 28 composes dans

l'eau, tandis que la province de 1'Ontario

dispose d'objectifs de la qualite de 1'eau pour

87 composes .

Des 1985, apres avoir compile des

donnees pendant 13 ans, la CMI etait en

mesure de cibler tin sous-ensemble de polluant s

faisant l'objet d'une grande preoccupation

notamment :

• trois produits chimiques industriels

(BPC, mercure, plomb alkyle) ;

• cinq pesticides (DDT, dieldrine, toxaphene,

mirex, et hexachlorobenzene) ;

• trois sous-produits d'origine industrielle

(dioxines, furanes, et benzo(a)pyrene) .

Ils ont ete choisis dans le bassin en raison

de leur persistance dans 1'environnement, et de

leur toxicite pour la faune et probablement pour

1'etre humain .

Le Conseil de la qualite de 1'eau a soumis

recemment six de ces 11 polluants (BPC ,

DDT, dieldrine, toxaphene, mirex et hexachloro-

benzene) a une etude plus approfondie . La

fabrication et 1'utilisation de ces produits

chimiques sont grandement limitees depui s

des annees; par exemple, la plupart des utilisa-

tions de DDT ont cesse au Canada en 1970 .

Depuis le debut des annees 1980,1'utilisation

du toxaphene a cesse presque completement.

La dieldrine, autrefois largement utilisee, .ne

peut plus etre employee pour lutter contr e

les termites. En raison des restrictions appor-

tees concernant leur utilisation et leur fab ri ca-

tion, la teneur de ces produits chimiques dans

1'environnement est beaucoup plus faible

aujourd'hui qu'il y a 20 ans . En fait, les teneurs

relevees dans 1'eau des Grands Lacs est infe ri eure

aux objectifs fixes aux termes de 1'ARQEGL et

(relativement a ces six polluants) ne presentent

pas de danger . II semblerait que le probleme

devraitetre resolu .

. Toutefois il n'a pas ete regle . Malgre les

teneurs tres faibles relevees dans 1'environnement a

la suite des mesures prises, le Conseil de la qualite

de I'eau de la CMI a conclu clans son rapport de

1991 presente a la CMI, Le nettayage des Grands Lacs,

que les reductions des 11 polluants c ri tiques :

. . . ne sont pas suffisantes, compte tenu

de ce que nous savons aujourd'hui . De s
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Tableau 3 .1 Les polluants critiques clans I'ecosysteme du bassin des Grands Lacs

Diphenyles polychlores totaux* (BPC)
Liquide isolant des transformateurs eledriques et pour la production de fluides hydrauliques, de lubrifiants et d'encres . Comprend 209 produits
chimiques connexes de toxicite variable. Voies de penetration : air ou sediments .

DDT** et ses metabolites (y compris le DDE )
Insecticide . Encore largement utilise pour la d 'emoustication dons les regions tropicales sur d'autres continents . Voies de penetration : air ou
sediments .

Dieldrine**
Insecticide applique sur les fruits . Voies de penetration : air ou sediments.

Toxaphene** .
Insecticide mis au point comme substitut du DDT . Applique sur les cultures de coton . Voies de penetration : air ou sediments.

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxine (T(DD )
Compose chimique present dons les herbicides utilises en agriculture ainsi que pour la gestion des prairies et des forets (compose present dons
I'agent orange utilise au Viet-nam. Egalement sous-produit de In combustion de combustibles fossiles et de d 'echets, et des procedes de production
des pates et papiers. Compose chimique le plus toxique des 75 formes de dioxine .

2,3,7,8-tetrachlorodibenzofurane (T(DF )
Compose chimique present dons les herbicides utilises en agriculture ainsi que pour (a gestion des prairies et des forets . Egalement sous-produit
de la combustion de combustibles fossiles et de d'echets, de procedes de production des pates et papiers . Compose chimique le plus toxique des
135 variantes de furane .

Mirex***
Ignifuge et pesticide utilise dons la lutte contre les fourmis rouges . Se decompose en un produit chimique plus puissant, le photomirex, en presence
de rayonnement solaire . Voies de penetration : air ou sediments .

Mercure
Utilise en metallurgie, et sous-produit des procedes de production de peintures, de chlore et de soude coustique, et de materiel electrique.
Naturellement present dons les sols et les sediments .

Plomb alkyle
Additif de I'essence et utilise dons les soudures, les tuyaux et les peintures . Egalement libere lors de la combustion de combustibles fossiles, de
tabac, de I'incineration de d'echets at par les tuyaux, les cannettes et les eclats de peinture .

Benzo(a)pyrene
Produit libere lors de In combustion de combustibles fossiles, de bois, de I'incineration de d'echets et de charbon et du gaz d'echappement des
automobiles . One des nombreuses formes d'hydrocarbures polyaromatiques, ou HAP .

Hexachlorobenzene (HCB )
Sous-produit de la combustion de carburants et de I'incineration de d'echets, et de la fabrication de chlore. Compose present dons les pesticides
chlores .

* Fabrication et nouvelles utilisations interdites aux Etats-Unis et au Canada
** Utilisation limitee aux Etats-Unis et au Canad a
*** Utilisation interdite aux Etats-Unis et au Canad a

Source : Commission mixte international . Conseil de la qual'ne de I'eau des Grands Lacs. 1991 . Le net►oyage des Grands Lacs : on rapport sur les substances toxiques
dons 1'erosysteme du bassin des Grands Lacs presente a la Commission mixte internationale par le Conseil de la qualite de I'eau. tMndsor : Commission mixte
internationale.
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etudes semblent indiquer que ces substances

ont ou risquent d'avoir des incidences

importantes a long terme, quoique subtiles,

sur la sante des etres humains et de l a

faune, meme a de tres faibles concentrations

(Conseil de la qualite de 1'eau des Grands

Lacs de la CMI, 1991) .

LES SUBSTANCES TOXIQUES

REMANENTESET LA SANTE

DES ETRES HUMAINS E T

DE LA FAUN E

Comment des «teneurs sans danger,,

de produits chimiques toxiques dans 1'eau

peuvent-elles etre la source de probl'emes

chez les etres humains et la faune? La reponse

se trouve dans les caracteristiques des pro-

duits chimiques et leur cheminement dan s

la chaine alimentaire . Les 11 produits figu-

rant sur la liste de la CMI (et de nombreux

autres presents dans le bassin des Grands

Lacs) sont remanents : leur degradation en

composes moins toxiques exige beaucoup

de temps . Dans le cas de metaux toxiques

comme le mercure et le plomb, il n'y ajamais

de degradation .

Au moins huit des 11 produits ont

en commun une caracteristique important e

ils peuvent subir une «bioamplification», c'est-a-

dire que les teneurs en dieldrine, en mirex ou

en BPC relevees dans des tissus animaux aug-

mentent graduellement a mesure que 1'on

remonte la chaine alimentaire . Afin de com-

prendre les probl'emes des substances toxiques

dans les Grands Lacs, il importe de savoir

pourquoi il en est ainsi .

Lorsqu'un kilogramme d'un produit

chimique toxique remanent est deverse dans

1'eau, une partie sera dissoute dans 1'eau, et

une autre partie se fixera a des particules et se

deposera dans les sediments de fond . Dans

un cas comme dans 1'autre, le produit chimique

est -accessible,, aux organismes aquatiques . Des

invertebres benthiques (comme des bivalves

ou des vers) accumuleront la toxine clans leurs

tissus par suite de I'ingestion de sediment s

ou d'eau . Si les teneurs sont suffisamment

elevees, les effets toxiques se manifesteront

dans les organismes . Si les teneurs sont faibles,

les invertebres eux-memes se porteront bien,

mais un probleme peut encore se manifester a un

echelon plus eleve de la chaine alimentaire .

Chez les animaux, presque tout peut

constituer un repas pour quelque chose

d'autre . Le reseau trophique complexe est

illustre a la figure 3 .1 . On voit que les inver-

tebres sont presque au bas de la chaine alimen-

taire et sont consommes par des poissons

comme les eperlans ou les gaspareaux qui ,

a leur tour, servent de nourriture aux poissons

de plus grande taille, comme le brochet ou le

touladi par exemple, qui sont la proie d'oiseaux

aquatiques tels que les goelands ou les cormorans,

ou des etres humains.

Meme si les teneurs de produits chimi-

ques remanents dans 1'eau semblent etr e

« inoffensives» (parce qu'elles repondent aux

normes fixees), a cause de ]a bioamplification,

elles sont souvent trop elevees dans le poisson

pour qu'il puisse We consomme sans danger

par les Wes humains ou la faune . Darts la region

du Toronto metropolitain, en raison de la bioam-

plification des produits chimiques, la consomma-

tion de huit especes de poissons de certaines

tailles est restreinte . II existe des restrictions

similaires ailleurs autour des lacs . A cause du

processus de bioamplification, les teneurs en

BPC dans les oeufs de goeland argente peuvent

We dix millions de fois superieures a celles

relevees dans les eaux des Grands Lacs .

La bioamplification illustre 1'une des

faiblesses de la demarche traditionnelle en

matiere de gestion des produits chimiques : les

normes relatives a la qualite de 1'eau sont fixees

pour le «recepteur le plus sensible-, souvent

pour assurer la survie d'especes vulnerables

comme la truite . Mais les normes ne sont pas

fixees pour proteger le goeland qui consomme

1'eperlan, ou 1'etre humain qui consomme de la

truite qui se nourrit d'eperlans .

Les teneurs de produits chimiques toxi-

ques remanents relevees dans les eaux ou les

tissus des animaux dans les Grands Lacs ne

sont pas en general suffisamment elevees pou r
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causer des effets toxiques aigus, notamment

la mort immediate.. Les scientifiques s'inquie-

tent plutot des effets chroniques, des effets plus

subtils qui peuvent se manifester chez 1'etre

humain ou chez 1'animal qui a ete porteur

pendant des annees d'une charge chimique

de BPC, de dioxine ou de toxaphene dans

ses tissus . Ces effets peuvent se manifester eux-

memes sous forme de cancer ou entraine r

des problemes de reproduction ; recemment ,

Figure 3.1 Representation simplifiee du reseau trophique des Grands Lacs

goMand argente
cormora n

-of&
gaspareau

aigl e

poissons proies

dore alose

saumon/toulad i

411NOW
6perlan _

Etres humain s

plancton oiseau d'ea u

A%~- nutriments mindraux

vdg6tation

Note : Representation simplifiee du reseau trophique des Grands Lacs d'emontrant I'acheminement principal . Les
niveaux de produits chimiques toxiques dons les tissus animaux deviennent de plus en plus eleves quand on
remonte la chaine alimentaire .
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Nous sommes alles trop loin . . . nous

allons nous eliminer nous-memes . Cela

ressemblera a 1'histoire de la grenouille

dans un bocal d'eau . Si on eleve la

temperature lentement, elle restera

la et barbotera jusqu'a ce qu'elle meure

dans 1'eau chaude. Mais si vous chauffez

1'eau et y plongez la grenouille, elle

sautera hors du bocal .'Donc, le probleme

c'est que le milieu aquatique qui nous

entoure se rechauffe lentement et il est

confortable, on s'y sent bien et la vie

est si agreable au Canada . . . Mais nous

devons regarder autour de nous et

nous nous rendrons compte que 1'eau

devient chaude .

Potter, P . Ao6t/septembre 1991 . tlassrooms without walls" .

Dans Canadian Geographic

des scientifiques ont commence a s'interesser a

1'existence possible d'autres effets plus subtils,

comme des changements hormonaux ou des

modifications de comportement .

Depuis les annees 1950, des produits

chimiques toxiques remanents ont ete en cause

dans des problemes manifestes par quelqu e

14 especes fauniques pres du sommet de la

chaine alimentaire dans le bassin des Grands

Lacs . (Voir le tableau 3 .2 .) Ces problemes com-

prennent des troubles de reproduction, des

difformites, et parfois des baisses draconiennes

de population, tels qu'ils ont ete releves chez

deux especes de mammiferes (la loutre et le

vison), chez une espece de reptiles (la chelydre

serpentine), et chez trois especes de poissons

(le touladi, la barbotte brune et le meunier

noir) .

Des troubles similaires ont ete signales chez

huit especes d'oiseaux piscivores autour du bassin :

la sterne caspienne, la sterne pierregarin et la

sterne de Forster, le goeland a bec cercle et le goe-

land argente, le cormoran a aigrettes, le bihoreau

a couronne noire, et le pygargue a tete blanche .

En raison des teneurs en produits organochlores

comme le DDT dans I'environnement, les popula-

tions de tous ces oiseaux ont diminue brusquement

dans les annees 1960 . En fait, certaines baisses

etaient tellement importantes que, dans son

rapport de 1991 le Conseil de la qualite de 1'eau

de la CMI indique que :

. . . les registres ne montrent aucun succes de

reproduction des cormorans a aigrettes sur les

rives du lac Ontario entre 1954 et 1977. De s

le debut des annees 1960 et pendant les

annees 1970, la situation s'est etendue aux

lacs Michigan et Superieur . . . Vers la fin des

annees 1960, on adecouvert que certains

oiseaux piscivores des lacs Ontario et Michigan

presentaient des niveaux de contamination

parmi les plus eleves de la planete .

Lorsque Yon a restreint l'utilisation de

produits chimiques cornme le DDT et que le s
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teneurs environnementales ont chute, les

populations de la plupart de ces oiseaux se

sont retablies . A Toronto, nous avons des biho-

reaux a couronne noire et des cormorans qui

nichent a nouveau . II reste tout de meme des

obstacles . A 1'heure actuelle Clans le bassin, i l

y a encore des cormorans qui naissent avec des

pieds difformes et un bec croise . Les sternes

caspiennes et les sternes pierregarin affichent

encore des malformations et une mortalite

embryonnaire . Les pygargues a tete blanche

sont incapables de se reproduire normalement

le long des rives des Grands Lacs . Pourquoi une

telle situation?

Des etudes portant sur les tissus animaux

effectuees au cours des annees montrent que les

concentrations de produits chimiques remanents

comme le DDT, la dieldrine et les BPC ne dimi-

nuent plus et sent stables dans 1'emironnement .

Une utilisation continue de ces produits et des

sources invisibles - sediments, fuites provenant

de sites d'enfouissement, depots atmospheri-

ques - se sont traduites par Lin eqllilibre Clans

1'environnement et ces concentrations residuelles

causent des problemes a la faune . Il semble evident

qu'il nous faudra vivre longtemps avec ces produits

chimiques .

Les etres humains partagent 1'echelon

superieur de la chaine alimentaire avec les

oiseaux piscivores et les mammiferes : nous

respirons le meme air et nous btivons 1a menie

eau . Certains d'entre nous, en particulier les

chasseurs, les pecheurs a la ligne et les Autoch-

tones, consommons les poissons et la sauva-

gine qui vivent clans le bassin . Qu'en est-i l

des effets sur les eu•es hurnains de 1'exposition

a ces faibles teneurs de produits chimiques

toxiques remanents ?

Tableau 3 .2 Diverses especes de poissons et d'animaux ayant ete affectes par des
contaminants des Grands Lacs

Diminution de Effets sur la Amenuise-
Especes la population reproduction men t

Vison X X NS
Loutre X NS
(ormora n
a aigrettes X X X

Bihoreau a
couronne noire X X

Pygargue a
tete blanche X X

Goeland argente X
Goeland a be( cercl e
Sterne caspienne X
Sterne pierregarin X
Sterne de Forster X

X

X

Chelydre serpentine NE X NS
Touladi X NS
Barbotte brune NS
Meunier noir NS

Modifications
Malformations Modifications de (hangements de
congenitalest comportement biochimiques Mortalite comportement

NE NE NE X ?
NE NE NE ? ?

(X)

X

X

X = effets documentes NE = non examines NS = ne s'applique pas

X ? ?

X ? ?

NE NE
X X X

NE X
NE NE X

X
X X
NE NE NE NE

X
X
X

?= suspect vu le d'eclin de la populatio n

tDes registres non publies de malformations congenitales existent pour le cormoran a aigrette s

Source : Environnement Canada, Canada . Min. des Peches et des Oceans, et Canada . Sante et Bien-etre Canada 1991 . Produits chimiques dons les Grands Lacs et lours
eNets. Toronto : Canada . Environnement Canada, Canada . Min . des Peches et des Oceans Canada . Sonte et Bien-etre Canada.
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elevees en produits chimiques toxiques rema-

nents liposolubles. L'«ingestion acceptable- de

produits chimiques, generalement fondee sur le

regime alimentaire d'un adulte, ne regle pas le

probleme de 1'exposition des enfants et des nour-

rissons dont le systeme immunitaire n'est pas

encore entierement developpe . Cette lacune est

decrite clans 1'ouvrage intitule Les produits chimiques

toxiques dans les Crands Lacs et leurs effets connexes,

publie en 1991 par les ministeres federaux de

1'Environnement, des Peches et Oceans et de

Sante et Bien-etre social Canada :

Plusieurs facteurs peuvent accroitre l'inges-

tion de contaminants par les enfants et les

nourrissons . Les enfants consomment habi-

tuellement plus d'aliments par kilogramme de

poids corporel et affichent un taux d'absorp-

tion plus eleve que les adultes . De plus, les

nourrissons sont exposes a de plus fortes con-

centrations de contaminants liposolubles que

celles que l'on trouve clans I'alimentation des

adultes . 11 est vrai que cette exposition dure

pen de temps, mais elle survient durant une

periode de developpement critique .

L'etude du lac Michigan est inquietante

parce qu'elle montre que des enfants de meres a

risque eleve (celles qui consomment le poisson des

Grands Lacs) peuvent else exposes a des risques a

cause de produits chimiques toxiques remanents .

D'apres certains observateurs, les enfants de

femmes qui ne sont pas a risque eleve - celles

qui ne consomment pas le poisson des Grands

Lacs - peuvent aussi etre exposes a des risques a

cause des produits chimiques toxiques remanents .

Il n'y a pas de doute que les personnes vivant dans

les regions avoisinant les Grands Lacs (comme

dans d'autres regions fortement industrialisees

d'Amerique du Nord) sont exposees a un melange

complexe de produits chimiques remanents. Ces

derniers sont presents non seulement clans le lait

maternel, mais dans les aliments, Fair, le sol, les

eaux de surface et les sediments de fond .

TERRES HUMIDES ET RESEAUX

HYDROGRAPHIQUES

Une etude de I'etat des Grands Lacs ne

serait pas complete sans une description de la

sante des affluents qui alimentent ces lacs, et des

filtres naturels que sont les terres humides . Ces

deux elements sont indispensables a un ecosysteme

integre etsain .

Le bassin des Grands Lacs est riche en

eaux de surface . Il comprend plus de 80 000 lacs

interieurs et environ 750 kilometres (466 milles)

de rivieres et de cours d'eau . Aucune evaluation

globale de leur etat de sante n'a ete effectuee en

Ontario .

En general, on peut considerer 1'acidi-

fication comme un probleme urgent dans les

lacs situes clans la partie nord du bassin, tandis

que les effets du ruissellement des eaux agricoles

sont une source de preoccupation importante

pour les habitants des regions du sud . Les regions

en voie d'urbanisation, les lacs et les rivieres

interieurs sont assujettis aux contraintes des

zones peuplees : rejets directs de polluants

toxiques et classiques; effluents des stations

d'epuration des eaux usees ; ruissellement des

rues, des toits et des terrains de stationnement .

La structure d'un grand nombre de rivieres

du bassin a ete modifiee . La riviere Don a Toronto

en est un exemple classique : elle a ete endiguee,

son trace a ete refait pour eliminer les courbes et,

dans son cours inferieur, elle a ete canalisee . Un

grand nombre de rivieres dont le fond a etc erode

par les billots an siecle dernier sont aujourd'hui

envasees par le ruissellement des eaux pluviales

ou 1'erosion de leurs rives . Plusieurs de ces rivieres

deteriorees - la Black, la Cuyahoga, la Fox, la

St. Clair et la Don entre autres - se trouvent dans

des regions ou des Plans d'action correctrice sont

en cours d'elaboration .

Bien que la purete des rivieres et des cours

d'eau soit rare dans le bassin, un bon nombre

d'entre eux sont encore de bonne qualite, offrant

ainsi de bonnes frayeres pour les poissons d'eau

froide et d'eau chaude, et divers habitats harmo-

nieux pour ]a vie aquatique . Dans le secteur

riverain de la communaute urbaine de Toronto,

la Rouge est 1'une de ces rivieres, encore remar-

quablement peu touchee par les amenagements

environnements . Ces rivieres sont une ressource

precieuse en diminution et elles devraient etre

protegees .
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La protection des terres humides res-

tantes est egalement fondamentale . A ]'interface

eau-terre, cites offrent des habitats incroyable-

ment abondants pour les oiseaux aquatiques ,

les mammiferes, les reptiles, les amphibiens et les

poissons . Non perturbees, les terres humides

filtrent et purifient 1'eau, alimentent les eaux

souterraines, permettent de hater contre 1'ero-

sion et constituent une protection contre les

inondations . Il est facheux, toutefois, comm e

le Conseil consultatif scientifique 1'indiqu e

dans son rapport de 1991 a la Commission mixte

internationale que :

. . . en depit de leur grande valeur, les

terres humides des Grands Lacs continuent a

subir des pertes irreparables, tant quantitatives

que qualitatives .

Meme a 1'heure actuelle, des terres humides

sont encore converties a des fins agricoles, recou-

vertes d'asphalte pour des sites commerciaux ,

et detruites pour le developpement urbain (cons-

truction d'habitations, de ports de plaisanc e

et de terrains de golf) . Les pertes attribuables

a 1'amenagement ont ete stupefiantes : dans

le sud de l'Ontario, on a perdu environ 80 p . 100

des terres humides originales au Michigan, ce

pourcentage atteint 71 p . 100, et en Illinois ,

90 p . 100 !

Aux termes de 1'Accord relatif a la qualite

de 1'eau de 1987, le Canada et les Etats-Uni s

ont convenu d'elaborer tin processus pour deter-

miner et proteger (et, s'il y a lieu, retablir) des

terres humides importantes dans le bassin des

Grands Lacs . La CMI est orientee stir des travaUX

de recherche sur les terres humides, mais non

sur des mesures concretes . Jusqu'a present,

les parties n'ont pas encore reussi a dresser de

repertoire des terres humides de tout le bassin

et de leur etat de sante .

En general, le Plan vert du gouvernement

canadien relegue au second plan la question

des terres humides . La version la plus recente

de la politique provinciale longtemps attendue

dans le cadre de la Loi sur l'amenagement du

territoire a ete publiee pour etude en sep-

tembre 1991 . Un grand nombre des personnes

qui ont travaille sur cette question pendant des

annees ont ete atterrees par les faiblesses de

Pumphouse Marsh, Oshawa : une des terres humides naturelles restantes de la hioregion du Grand Toronto.
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la politique proposee . Comme il est decrit dans

le chapitre deux, il semble que la version preli-

minaire de 1'Enonce de politique sur les terres

humides n'offre pas 1'orientation precise

necessaire a la protection des terres humides

en Ontario .

Dans son rapport intitule Strategie de verdisse-

ment du secteur riverain de l agglomeration de Toronto,

la Commission royale formule des recommanda-

tions relatives aux terres humides le long du

secteur riverain du Grand Toronto, en soutenant

qu'elles sont une ressource regionale incommen-

surable, et elle identifie des habitats critiques qui

doivent etre proteges .

QUANTITE D'EA U

Les Grands Lacs sont tellement vastes que

1'explorateur Samuel de Champlain les a appeles

«mers douces» (Sweetwater Seas) . Le plus grand,

le lac Superieur, a une profondeur de 405 metres

(1 325 pieds) et couvre une superficie d e

82 000 kilometres carres (32 000 milles carres) .

En fait, il est tellement immense qu'il faudrait

191 ans a une molecule d'eau tombee a Duluth

pour atteindre les ecluses Soo et penetrer dans

la riviere St. Marys. Mais il s'agit d'une des

grandes ironies que les «Grands» Lacs, malgre

leur etendue - ils fournissent le cinquieme de

1'approvisionnement mondial en eau douce -

constituent une ressource limitee .

Malgre tout, nous continuons a utiliser

1'eau du bassin des Grands Lacs comme s'il

s'agissait d'une ressource illimitee . Les Canadiens

et les Americains sont les plus gros consomma-

teurs d'eau dans le monde, tout comme ils

consomment plus d'energie et de nombreuses

autres ressources naturelles . En moyenne, un

resident de 1'Ontario consomme 360 litres

(80 gallons) d'eau par jour, utilisation qui a

augmente regulierement au cours des 20 der-

nieres annees . Si la tendance se maintient ,

il a ete estime que la consommation d'eau

par habitant doublera d'ici 2011 clans les

municipalites de 1'Ontario .

Il y a deja des populations du bassin

des Grands Lacs qui ont des problemes d'appro-

visionnement en eau, dont certains sont lies

a une contamination en amont par des produits

chimiques comme par exemple a File Walpole

dans la riviere St . Clair. Niagara-on-the-Lake,

qui autrefois prelevait son eau dans la riviere

Niagara qui est fortement polluee, est maintenant

lie au lac Erie par un reseau de conduites d'eau

douce . Il est probable que, dans I'avenir, une plus

grande quantite d'eau douce sera amenee par

conduites d'eau sur de plus grandes distances

dans le bassin des Grands Lacs .

D'autres regions, comme Kitchener-

Waterloo ou des parties des regions d'Halton,

de York, de Peel et de Durham ont des pro-

blemes d'alimentation en eau parce que les

ressources en eaux souterrairies s'epuisent plus

rapidement que leur approvisionnement par

des processus naturels . Darts la region de York

en plein essor, les limites sur la disponibilite de

1'eau font obstacle au developpement . Dans la

Oak Ridges Moraine, les eaux souterraines se

trouvent dans des nappes aquiferes profondes,

vieilles de milliers d'annees . Ces eaux sont

importantes, non seulement a des fins munici-

pales, industrielles et agricoles, mais comme

source d'eau pour les cours d'eau qui s'alimen-

tent dans les Grands Lacs : 40 p . 100 de 1'eau

des cours d'eau du sud de 1'Ontario provient des

eaux souterraines, et si les approvisionnements

sont epuises, les cours d'eau d'alimentation

s'assecheront, ce qui aura des effets sur les

peches, la faune et la conservation .

Les decideurs ont commence derniere-

ment a comprendre qu'il n`est plus possible de

continuer a utiliser I'eau comme nous le faisons .

Dans le bassin des Grands Lacs, nous utilisons

plus d'eau que nous en retournons au systeme .

Une partie de 1'eau prelevee dans les Grands

Lacs est perdue par evaporation ou derivation

et aboutit a I'exterieur du bassin . Les pressions

futures pourront venir des regions pauvres en

eau de 1'-American sunbelt», qui veulent deriver

d'importantes quantites d'eau des Grands Lacs.

Le rechauffement de la planete aggravera le

probleme, puisque des temperatures plus elevees

apportent moins de chutes de pluie, augmentent

1'evaporation et creent une demande d'irrigation

plus forte .
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La demande d'eau pure pour la consomma-

tion et a des fins menageres, aussi bien que

commerciales et industrielles, coute cher . Dans le

rapport Water Conservation in Ontario : Implementing

the User Pay System. to Finance a Cleaner Environment,

prepare par le Comite consultatif stir la Strategie

municipale et industrielle de depollution (MISA),

il a ete conclu qu'au total, les municipalites de

1'Ontario ont investi environ 50 milliards de

dollars pour des infrastructures necessaires a

1'epuration de 1'eau et des eaux usees . La pro-

vince comporte environ 37 000 kilometre s

(23 000 milles) de conduites principales d'eau

et 30 000 kilometres (19 000 milles) d'egouts

unitaires ou separadfs . En 1991, les municipalites

de 1'Ontario out depense environ 1,7 milliard

de dollars (plus de I p . 100 du produit national

brut de la province) pour des infrastructures

necessaires a 1'epuration et A la distribution de

1'eau potable et a 1'epuration des eaux usees .

Cette somme representait presque le triple de

celle depensee en 1980 .

11 ne faut pas s'etonner qu'une grande

partie de cet investissement s'effondre lorsque

1'equipement arrive au terme de sa duree de

vie utile . En moyenne, les egouts en Ontario

ont environ 50 ans, et certains comportent des

elements qui sont plus vieux que la Confederation!

Le taux de fuite de ces vieux reseaux d'egouts peut

atteindre jusqu'a 30 p . 100 .

Plus de 100 municipalites possedent

encore quelques vieux egouts unitaires qui

sont responsables d'une partie importante de la

charge de bacteries et de'produits chimiques

de nos voies de navigation . La valeur de rem-

placement actuelle des reseaux d'approvisionne-

ment en eau des villes est evaluee a 30 milliards

de dollars, ou a 3 750 dollars par habitant des-

servi . Le cout de remplacement des reseaux

d'epuration des eaux usees a ete evalue a

20 milliards de dollars, ou a environ 3 040 dollars

par habitant desservi .

Comme il a ete mentionne dans le

premier chapitre, un grand nombre de residents

de 1'Ontario ne paient pas le cout reel de 1'eau

qu'ils utilisent. De toutes les maisons en Ontario

qui sent desservies par des reseaux de distribution,

environ 43 p . 100 paient un tarif fixe, quelle

que soit la quantite d'eau qu'ils utilisent . Un

autre 30 p . 100 est facture selon un taux a tranche

degressive : lorsque le volume d'eau utilisee est

grand, le cout par unite decroit . A peine 27 p . 100

des maisons de la province sont equipees d'un

compteur a eau .

Le gaspillage de 1'eau, la deterioration

des infrastructures et 1'absence de tarification a

plein prix ont des repercussions economiques et

environnementales graves . La construction de

stations d'epuration des eaux et des eaux usees

encore plus grandes necessite d'importantes

sommes d'argent, de grandes quantites de pro-

duits chimiques et d'energie . A moins d'une

reduction de la demande d'eau et d'une utilisation

rationnelle des ressources en eau, les municipalites

continueront dans cette voie .

La solution consiste a utiliser 1'eau

d'une fa~on plus rationnelle : les stations d'epura-

tion purifieront moins d'eau, fonctionneront

plus efficacement et seront moins polluantes .

On prelevera moins d'eau dans les puits, ce qui

protegera les eaux souterraines ainsi que les

terres humides et les cours d'eau en Ontario .

Le traitement de petites quantites d'eau contri-

buera a economiser de 1'energie et de 1'argent,

a reduire l'utilisation des produits chimiques

et a reporter le besoin de nouvelles stations et

d'equipement plus couteux .

Certains indices laissent presager un

changement : a 1'ete 1991, le ministere des

Richesses naturelles de 1'Ontario a annonce

qu'il elaborera une strategie provinciale d'eco-

nomie de 1'eau . De nombreuses municipalites,

dent la communaute urbaine de Toronto,

elaborent leurs propres plans en matiere

d'utilisation rationnelle de 1'eau .

POURQUOI LE PROGRES
MARQUE-T-IL U N~
TEMPS D'ARRET ?

Apres avoir pris connaissance de la kyrielle

de problemes environnementaux qui affligent le

bassin des Grands Lacs, il semble tout simplement

logique de se demander pourquoi le bilan est telle-

ment sombre . Apres tout, des lois et des ministere s
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de I'Environnement existent depuis vingt ans

pour proteger 1'environnement . Des millions de

dollars souscrits par le secteur public comme

par le secteur prive sont depenses chaque annee

pour 1'elaboration et la mise en oeuvre de mesures

reglementaires ainsi que pour la surveillance

environnementale et la lutte contre la pollution .

Comment se fait-il que nous ne puissions pas con-

sommer le poisson des Grands Lacs, nous baigner

dans ses eaux ou encore preserver les terres

humides du developpement? Comment se fait-il

que nous ne puissions pas proteger la vie aquatique

dans les lacs? Qu'est-ce qui ne va pas ?

FRAGMENTATION DES

POU VOI RS

La fragmentation des pouvoirs entre les

nombreusesjuridictions qui s'exercent dans le

bassin des Grands Lacs constitue l'une des raisons

les plus frappantes du peu de progres accompli :

la responsabilite de 1'environnement est partagee

entre deux gouvernements federaux, une pro-

vince et huit Etats qui bordent les Grands Lacs .

A 1'interieur de chaque Etat et de la province, il

existe des dizaines de gotrvernements regionaux,

des centaines de gouvernements municipaux

ainsi que des centaines d'organismes a vocation

specifique (par exemple, les offices de protection) .

Chacun a ses propres priorites et son propre

mandat . Dans le document intitule Un Milieu en

transition : rapport sur la premiere etape dun examen

environnemental de l'industrie a East Bayfront et dans

le secteur industriel portuaire de 'I'oronto, etude faite

par la Commission royale, les auteurs decrivant ]a

situation an Canada, signalent que :

Le cadre legislatif et reglementaire existant

est caracterise par des recouvrements et des

duplications a differents niveaux de gouverne-

ment, par des efforts conjoints sur certaines

questions, et par le fait que les pouvoirs deja

en place sont mal exerces . . . Le cadre est

fragmente car differents instruments regissent

des aspects separes de 1'environnement, cc

qui ne permet pas d'appliquer des objectifs

et des principes axes sur 1'ecosysteme .

Les citoyens qui affrontent 1'hydre reglemen-

taire sont frustres par cette fragmentation : avec

cinq paliers de gouvernement qui se partagent

lajuridiction clans le bassin des Grands Lacs,

avec plus dune centaine d'organismes dans la

bioregion du Grand Toronto settlement, il est

bien facile pour quiconque de se proteger en se

degageant de toute responsabilite . 11 est difficile de

de6nir avec precision les champs de responsabilite

et, dans certains cas, cette demarche est meme

futile . A une epoque ou la reforme constitution-

nelle est debattt.ie, il est utile de consulter le

rapport de 1990 du Verificateur general federal

oft il est demande ,Est-ce que la Constitution du

Canada privilegie 1'environnement?» La conclusion

est la suivante :

Cc partage des competences - federales -

provinciales et interm inisterielles - sti r

les questions environnemen tales engendre

une mosaique de responsabilites qui rend

presque impossible 1'attribution des res-

ponsabilites envers le public en matiere de

protection de 1'environnement du Canada .

A cc chapitre critique, aucune entit6 West

a elle seule responsable envers le peuple

canadien .

La resolution des complexes problemes

environnementaux du bassin des Grands Lacs

necessitera des interventions precises et coor-

donnees, qui n'ont pas lieu . En outre, aucun

organisme unique ne prend la responsabilite de

coordonner les interventions des differents orga-

nismes . Comme le Conseil consultatif scientifique

des Grands Lacs le signalait avec une certaine

amertume, dans son rapport de 1991 :

Dans les deux pays, les politiques sont

elaborees dans le cadre d'un processus de

negociation inter-organismes a 1'interieur

des parametres generaux des politiques

fiscales et etrangeres etablies par 1'adminis-

tration en place . Dans la mesure oft les

questions relatives aux Grands Lacs ne

constituent pas des preoccupations de

premiere importance pour les partis politi-

ques on les hauts responsables, les questions

de politiques sont confiees aux divers orga-

nismes bureaucratiques, chacun clans les

limites de son mandat et de son interet pour

les Grands Lacs . Ces interets peuvent entre r
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en conflit et parfois avoir une incidence sur le

personnel, les programmes et les budgets d'un

organisme .

Et, dans une affirmation sans doute

bien faible, le Conseil ajoute : ce processus

n'est pas necessairement propice a 1'etablisse-

ment d'une politique coherente a I'egard des

Grands Lacs.

La Commission mixte internationale est

un organisme qui pourrait avoir un role majeur

dans le nettoyage du bassin des Grands Lacs .

Creee il y a plus de 80 ans, la CMI a le pouvoir ,

a la demande des Etats-Unis et du Canada, de faire

enquete et rapport sur toute question associe e

a la frontiere que se partagent les deux pays . La

Commission mixte internationale a la possibilite

de regrouper des representants et des membres

du personnel technique des divers ordres de gou-

vernement et de diverses autres institutions des

deux pays . Ces personnes sont invitees a participer

aux travaux des conseils et des comites de la

Commission a titre individuel et en tant que

professionnels ; elle peuvent prodiguer a la

Commission des conseils eclaires pour lui per-

mettre de mieux analyser les problemes et

d'etudier les solutions a envisager lorsqu e

vient le temps de formuler ses recommandations

aux gouvernements.

Les pouvoirs de la Commission sont limites;

elle ne peut, par exemple, que faire des reconr

mandations aux gouvernements . Elle a neanmoins

pu, au ill des ans, mener a bonne fin diverses mis-

sions qui avaient trait principalement, mais non

exclusivement, a la qualite, a la quantite et a

1'utilisation des eaux frontalieres . Sa realisatio n

la plus importante a peut-etre ete, ces dernieres

annees, de verifier la fa~on dont les gouverne-

ments cherchaient a atteindre les objectifs de

I'Accord canado-americain relatif a la qualite de

1'eau dans les Grands Lacs . Par sa presence, la

Commission a acquis la reputation de gardien

impartial de 1'environnement dans le bassin des

Grands Lacs .

Pour beaucoup, cependant, la Commis-

sion perd peu a peu de son aptitude a fonction-

ner comme organisme independant, comme

1'Accord le prevoit pourtant. L'attention se porte

maintenant sur le Conseil de la qualite de 1'eau,

dont il est dit dans 1'Accord qu'il est le principal

conseiller de la Commission et qu'il doit se

composer d'un nombre egal de representants des

partis, de chaque Etat et de chaque gouvernement

provincial .

La plupart des observateurs s'entendent

pour dire que le Conseil de la qualite de l'eau,

qui futjadis reconnu comme un important groupe

intergouvernemental pour les questions relatives

aux Grands Lacs, n'est plus, generalement parlant,

qu'un groupement rachitique . Bien des groupes

ecologiques, ayant assiste, depuis 1987, a la dissolu-

tion de 1'imposante structure des comites de la

Commission, se disent que le Conseil n'est plus que

1'ombre de lui-meme . Ils n'ont cesse de demander

qu'on adjoigne d'autres membres au Conseil, y

compris des representants des Autochtones e t

des organisations environnementales, pour en

accroitre la responsabilisation .

Certains sont d'avis que la fapn de proceder

de la Commission, qui etait de demander a des

experts des organismes federaux, provinciaux et

americains, de se dedoubler (de faire partie d'un

comite de la Commission tout en conservant leurs

fonctions de bureaucrates), n'a pas donne les

resultats escomptes . Depuis 1987, les membres du

Conseil de la qualite de I'eau n'ont pas fait mine

dejouer ces deux roles : ils ont tout simplement et

sans perdre contenance, defendu les interets de

leurs gouvernements .

C'est, en grande partie, grace a la

Commission si les representants du Canada et

des Etats-Unis ont trouve des fa~ons de resoudre

leurs diflerends et de realiser leurs objectifs com-

muns . La complexite des problemes et les repercus-

sions economiques des solutions a considerer font

appel a l'imagination, a la collaboration et a la

competence . Lorsqu'elle etait en pleine forme ,

la Commission encourageait 1'expression de ces

qualites dans les deliberations et les conclusions de

ses conseils et de ses comites . Au dire de certains

observateurs, a defaut de rouages bien rodes pour

susciter une bonne cooperation entre les gouver-

nements, on ne pourra atteindre les objectifs de

1'Accord canado-americain relatif a la qualit e

de 1'eau dans les Grands Lacs .
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UN BEAU BATEAU : DANS LA SOUPE
JURIDICTIONNELL E

Il y a cinq ans, le transbordeur PdnceEdward Island est venu accoster a~fliitby Harbour etjetait,

ce faisant, le premier maillon d'une longue suite d'evenements que Franz Rafka aurait trouve digne

d'inclure clans ses romans - tin bon exemple local de la fa~on dont la fragmentation des pouvoirs

paralyse les administrations .

Le PJappartenait a une societe a numero locale ; il transportait une cargaison inhabituelle

deux transformateurs remplis de 2 275 litres (500 gallons) de BPC . Destine a etre une centrale elec-

trique flottante dans les Caraibes, le PEI trouve tin havre temporaire an quai de Whitby Harbour lorsque

cette transaction echoue . Le proprietaire du transbordeur s'est vite trouve pris an filet des reglements

federaux et provinciaux relatifs an stockage et a I'exportation des BPC . ll decide de ne rien faire dans

1'immediat .

En septembre 1986, par crainte de fuites possibles de BPC, la municipalite de Whitby fait sa

premiere tentative pour faire deplacer le transbordeur et sa cargaison . Puisque ce navire etait dans

le port, dejuridiction federale, ni la municipalite ni la province n'avaient de pouvoir d'intervention .

L'Ontario aurait pu agir si les transformateurs avaient ete consideres comme contenants de dechets

de BPC, mais comme ils etaientjuges encore -en usage,,, les transformateurs echappaient an regle-

ment provincial relatif aux dechets de BPC. En 1988, une tentative pour faire enlever le transbordeur

echoue parce que, a 1'insu de la municipalite, un service du gouvernement federal (le ministere des

Transports) avait preleve, par inadvertance, des droits de mouillage du proprietaire du transbordeur

depuis 1986 .

En fevrier 1989, le proprietaire du PEI tente de faire sortir le transbordeur des eaux cana-

diennes, mais Environnement Canada lui refuse cette permission - car il y avait des BPC a bord!

Le proprietaire adopta la position a I'effet qu'il aurait bien voulu se plier aux voeux de la muni-

cipalite et deplacer son navire, mais il ne le pouvait pas parce qu'il n'avait aucun endroit ou laisser

les BPC .

An debut de 1990, la municipalite parvient a faire reclasser son port comme port pour petits

bateaux, ce qui a pour effet de transferer lajuridiction du ministere fed"eral des Transports au minis-

tere federal de Peches et Oceans, et d'attribuer a la municipalite de 'Aqiitby le controle du quai, du

secteur de la jetee ainsi que des lots de greve . En mai 1990, la municipalite sert un avertissement

formel au proprietaire du transbordeurde retirer celui-ci de la propriete de la municipalite et de

demenager les BPC a un endroit approuve par le ministere de 1'Environnement de 1'Ontario .

Pendant que se deroLdaient ces affrontements juridiques, la crainte meme qui etait a 1'origine

des preoccupations de la municipalite se concretise . Le transbordeur prend feu, pas seulement une

fois, mais deux : enjuillet 1987 et en octobre 1989 . Le navire rompt ses amarres enjanvier 1989 ; en

d"ecembre 1990, il s'echoue dans le port (bien que le pont demeure au-dessus de 1'eau) . L'echouement

donne lieu a une pluie d'interventions : Environnement Canada emet une serie d'ordres pour obliger les

proprietaires du bateau a retirer les transformateurs .

Les ordres sont ignores et, apres que le bateau est eventuellement renfloue, l'on constate que

l'eau de cale avait ete contaminee par des BPC . La nappe est eventuellement ecumee et entrepose e

sur le pont du navire, avec les transformateurs. A ce moment-la, Environnement Canada emet deux autres

ordres pour obliger le proprietaire a entreposer 1'eau de cale contaminee de maniere appropriee . Ces

ordres sont egalement ignores.

A 1'ete 1991, les parties parviennent a s'entendre sur tin projet de reglement pour retirer les

BPC . Les parties etaient formees du proprietaire du navire, de la mtmicipalite de Whitby, de Whitby

r- A
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Hydro (qui avait accepte de stocker temporairement les BPC, avant leur destruction ultime)

ainsi que du ministere de I'Environnement de 1'Ontario . Ce projet de reglement echoue apres

que le proprietaire refuse de verser la caution prevue pour le deplacement et la destruction

des BPC.

En septembre 1991, le transbordeur de malheur etait encore amarre au meme endroit Ioue

du gouvernement federal par la mtmicipalite . Une municipalite de plus en plus frustree avait depens e

12 000 $ pour poursuivre le proprietaire du transbordeur en justice oil elle parvient a le faire condamner

pour viol du droit de propriete. Le proprietaire est condamne a une amende de 250 $, mais porte ]a cause

en appel . En octobre, la municipalite tente d'obtenir une injonction peremptoire en vue de I'enleve-

ment des BPC . Les parties parviennent a une entente a la cour a 1'effet qu'avant le 15 decembre 1991 ,

le proprietaire retirerait les transformateurs du transbordeur et qu'avant le 31 decembre 1991, il retirerait

le bateau du port. Il faut attendre la suite des evenements .

C'est David Sinis, l'avocat frustre de la mmnicipalite de Whitby qui a eu le dernier mot en cour

provinciale en faisant remarquer amerement que <da Seconde Guerre mondiale s'est d"eroul"ee en

moins de temps qu'il n'en aura fallu pour que ce navire ne quitte le port.,,

INEXISTENCE D'UNE

PHILOSOPHIE SUR

L'ECOSYSTEM E

Etant donne que le retablissement de

l'integrite de 1'ecosysteme des Grands Lacs

constitue 1'objectif principal de I'Accord

stir la qualite de 1'eau des Grands Lacs, il faudra

adopter une demarche axee sur 1'ecosysteme

en matiere de gestion, de correction et de

remise en etat pour atteindre cet objectif.

Cette demarche necessite une planification

systematique et compl'ete, une gestion fondee

sur des entites ecologiques plutot que sur des

competences politiques, et met 1'accent sur

la planification a long terme et le respect des

besoins des generations futures . Il est evident

qu'il n'y a pas eu de demarche axee sur I'eco-

systeme appliquee au bassin des Grands Lacs,

et il est d'autant plus evident que c'est une

raison importante du pen de progres obtenu

dans la depollution du bassin .

II n'existe pas de regle qui s'applique

uniformement a I'ensemble du bassin des

Grands Lacs . Quoique les nombreux gouverne-

ments aient elabore leurs propres lois pour

proteger de la pollution Fair, l'eau, les sedi-

ments, les sols, ]a faune et la societe, il demeure

que les normes prevttes clans ces lois varient

d'unejuridiction a une autre . Par exemple, les

normes de qualite de 1'eau relatives aux BPC vont

de 14 parties par 10-1 ' au Minnesota a 1 000 parties

par 10- 1 ' en Ontario et clans 1'Etat de New York .

Une demarche axee sur 1'ecosysteme

necessite la gestion fondee sur des entites ecolo-

giques, par exemple, des bioregions ou des bassins

versants. Toutefois, en general, les decideur s

se limitent toujours a leur propre champ de

competence politique, qu'il soit municipal, regio-

nal, provincial, d'Etat ou federal . Par exemple, il

n'existe pas de gestion globale du bassin versant de

la riviere Don ou des rivieres Rouge on Humber.

Personne n'assume la responsabilite de la protec-

tion de la bioregion du Grand Toronto, du lac

Ontario on du bassin des Grands Lacs .

Dans le bassin, il se fait peu de planification

ecosystemique globale, que ce soit a 1'echelle des

bassins versants ou a 1'echelle de tout le bassin . Les

plans d'emironnement ne sont pas integres dans

d'autres initiatives de planification de 1'utilisation

des terres .

Des plans d'action correctrice sont pre-

pares en vue de depolluer dix-sept sites fortement

pollues dans la partie canadienne du bassin des

Grands Lacs, mais on voit mal comment ils se

rattacheront a d'autres initiatives tels que les

plans de gestion des peches et de 1'habitat, de
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1'utilisation des terres, du developpement

economique, du transport et de 1'habitation .

Le dossier des BPC illustre bien I'approche

adoptee en matiere de planification de 1'environ-

nement . On voit comment des solutions partielles

n'ont pu permettre de regler le probleme pour

lequel elles etaient conpes .

A la fin des annees 1970, la production

des BPC a cesse lorsqu'on a determine que ces

substances contaminaient I'environnement .

Neanmoins, des BPC se trouvent encore dans

des dizaines de milliers de pieces d'equipement

electrique qui sont toujours en usage autou r

des Grands Lacs . La plupart des BPC des equipe-

ments retires de service sont stockes dans des

sous-sols et des lieux d'entreposage exterieurs.

Au total, 52 p . 100 des BPCjamais utilises au

Canada sont encore dans des equipements e n

service ; environ 16 p . 100

sont encore entreposes : les

deux sources peuvent etre

a 1'origine de fuites et-

1'incendie de Saint-Basile-

le-Grand en 1988 le montr e

amplement - les huiles

contaminees au BPC peu-

vent prendre feu . Les BPC

qui ne sont pas detruits

constituent de nouvelles

sources possibles de

contamination de

1'environnement.

Malgre les mesures prises depuis les

annees 1970, la presence de BPC represente

toujours une menace grave . Dans ses estimations,

la CMI mentionne que, chaque annee, sept tonnes

(6,9 tonnes) de BPC atteignent les Grands Lacs par

voie atmospherique ; ces BPC sont principalement

liberes par suite de fuites, de deversements et

d'incendies . Partout dans les Grands Lacs, la con-

centration de BPC dans le touladi depasse toujours

les objectifs de la CMI, et, tout autour du bassin ,

les ecufs des goelands argentes contiennent des

BPC en concentration elevee ; les concentrations

les plus elevees ont ete observees dans les zones

contaminees comme la riviere Detroit et l a

baie Saginaw .

Neanmoins, et malgre 1'existence de

substituts, il n'existe au Canada aucune echeance

pour le retrait des BPC contenus dans les equipe-

ments encore en usage et, bien qu'il existe des

techniques etablies de destruction des BP C

en stockage, la destruction de ces substances

n'est pas obligatoire .

Le dossier des BPC n'est pas unique .

Des onze polluants critiques de la CMI, un seul,

le mirex, a ete totalement interdit au Canada et

aux Etats-Unis. Dans ces deux pays, l'usage du

DDT, de la dieldrine et du toxaphene, des

pesticides a longue periode de remanence, est

toujours permis pour certaines applications

et en outre, le mercure et le plomb alkyle sont

toujours d'usage commun . Il n'existe pas de

strategic globale dont 1'objectif est de dimi-

nuer le volume des polluants critiques (comm e

Des plans d'action correctrice sont

prepares en vue de depolluer dix-sept site s

fortement pollues dans la partie canadienne

du bassin des Grands Lacs, mais on voit

mal comment ils se rattacheront a d'autres

initiatives tels que les plans de gestion des

peches et de l'habitat, de l'utilisation

des terres, du developpement economique,

du transport et de l'habitation.

les dioxines et les

furanes) qui sont

obtenus comme

sous-produits d'un

procede industriel

ou de combustion .

Certaines des

sources de ces pro-

duits chimiques sont

tres eloignees du bas-

sin des Grands Lacs :

les contaminants

sont importes ave c

des aliments ou sont transportes par voie atmos-

pherique, sur de grandes distances, jusqu'au

bassin . Pour se proteger de ces produits chimi-

ques toxiques remanents, il faut une concertation

mondiale .

Pour retablir 1'ecosysteme du bassin des

Grands Lacs et eviter de nouveaux problemes,

il faut que nos politiques de planification a tous

les niveaux soient envisagees selon une pers-

pective a long terme. Mais comme le Conseil

consultatif scientifique le souligne dans son

rapport de 1991 :

La sagesse politique traditionnelle veut

que lion s'occupe manifestement des pro-

blemes de 1'heure et non des problemes qui

pourraient (ou non) devenir politiquement
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importants demain . 11 y a peu d'avantages

politiques immediats a tirer d'un proces-

sus de planification a long terme qui sera

benefique seulement dans un avenir

indetermine .

DES COMPTES A RENDRE

Si l'on etudie 1'evolution des chose s

depuis 1978, force est de constater les lamen-

tables rates des mecanismes de reddition des

comptes ; les gouvernements ont trop souvent

manqtte aux obligations que leur imposait

1'Accord relatif a la qualite de 1'eau dans les

Grands Lacs . Tantot, ils n'ont pas su respecter

les echeances ; tantot, ils n'ont pas execute les

programmes en conformite de 1'Accord .

Resultat? Des promesses en Fair qui n'etaient

certes pas de nature a hater 1'assainissement

des Grands Lacs.

En signant l'Accord relatif a la qualite de

l'eau clans les Grands Lacs, en 1978, le Canada et

les Etats-Unis s'engageaient :

a tout mettre en oeuvre pour concevoir

des programmes, des methodes et des

techniques qui nous permettent de mieux

comprendre 1'ecosysteme du bassin des

Grands Lacs et de reduire, voire d'eli-

miner, clans toute la mesure du possible, le

deversement de polluants clans les Grands

Lacs (Commission mixte internationale,

1988) .

• La politique d'orientation etait claire

et les signataires de I'Accord, en 1978, conve-

naient tous deux d'un objectif general 'a atteindre

interdire tout deversement de substances toxi-

ques en quantites toxiques et eliminer complete-

ment, on peu s'en faut, le deversement de toute

substance toxique remanente . Treize ans plus

tard, il faut se rendre a I'evidence que le s

deux parties n'ont pas tout mis en oeuvre-

et que, pour cc qui est de 1'elimination com-

plete, ou presque, des substances toxiques

remanentes, on en est encore a la case depart

de 1978 .

II est plus instructif, en 1'occurrence,

de considerer les manquements plutot que les

realisations attribuables a I'Accord . A cejour,

les gouvernements du Canada et des Etats-Unis

n'ont su

• ni elaborer de strategie binationale

pour surveiller le bassin des Grands

Lacs comme lieu d'aboutissement des

substances chimiques toxiques de nature

remanente ;

• ni fixer d'echeances pour la realisation

des buts provisoires;

• ni etablir de mecanismes propres a leur

faire respecter les echeances a court et a

long terme ;

• ni constituer de base de donnees bien

alimentee dont ils puissent s'inspirer a

1'heure des decisions .

Darts son rapport de 1982, le Rapport

biennal prevu aux termes de l Accord de 1978 relatif a la

qualile de l'eau dans les Grands Lacs, la CMI insistait

sur la necessite d'une strategie globale . Elie recom-

mandait que le Canada et les Etats-Unis elaborent

un «vaste plan directeur propre a orienter 1'activite

des parties a I'Accord, des gouvernements provin-

ciaux et des Etats americains pour le controle d e

la pollution dans le reseau des Grands Lacs- .

Neuf ans plus tard, cette recommandation est

toujours demeuree lettre morte . Qui plus est, dans

son Cinquieme rapport biennal, celui de 1990, la CMI

recommande aux Canada et aux Etats-Unis (comme

elle I'a fait a chacune des huit annees qui se sent

ecoulees entre-temps) d'etablir «une strategie

binationale pour la gestion des substances toxiques,

de fapn a pouvoir concretiser, de fapn concertee,

et le plus tot possible, le principe premier de

l'Accord, soit 1'elimination pure et simple des

decharges» . Mais rien ne pointe encore a I'horizon .

Aucune echeance provisoire n'a encore ete

fixee pour la reduction des dkharges, clans le

bassin, de substances chimiques toxiques rema-

nentes. II est vrai que les Etats-Unis ont annonce

recemment, avec eclat, l'instauration de leur

programme «33/50» (qui prevoit une reduction

de 50 p . 100, d'ici 1995, des substances chimiques

toxiques rejetees dans le bassin), mais ce pro-

gramme, d'application volontaire, ne vise que

17 produits chimiques selectionnes a 1'echell e
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nationale . Sont absentes de ceue liste plusieurs

des substances chimiques remanentes suscep-

tibles de bio-accumulation et qui constituent

autant de sujets de preoccupation pour la

qualite des Grands Lacs ; en fait, seulement

deux des 11 produits que la CMI juge critiques

y figurent. Ni le gouvernement du Canada ni la

province de 1'Ontario n'ont cible la reduction

des deversements de substances chimiques

toxiques remanentes .

Un certain nombre des engagements que le

Canada et les Etats-Unis ont contractes aux termes

de I'Accord sont assortis d'echeances . La Great

Lakes United, organisme collectif binational qui

regroupe des organisations non gouvernementales,

a fait recemment t'analyse de ces engagements .

Sur les 16 qui comportaient une echeance, huit

(50 p . 100) etaient en retard de trois ans on plus .

Un programme en particulier - le programme .

mixte d'elimination des dechets dangereux -

retardait de 11 ans! (Le tableau 3 .3 presente la

liste des engagements qu'a releves la Great Lakes

United et 1'on y precise ou en sont les programmes

par rapport a leur echeancier . )

Dans leur rapport intitule The Great Lakes

in the 1990s, Ian Jackson et David Runnalls (1991)

s'expriment ainsi :

Le temps qui passe mod'ele les ententes

en fonction de la realite des faits, dans

I'oubli de leur libelle premier . N'en est-il pas

ainsi de I'Accord relatif a la qualite de I'eau

dans les Grands Lacs? Certaines de leurs dis-

positions demeurent agissantes, d'autres sont

releguees aux oubliettes, ou en viennent a

etre considerees comme irrealisables, ou

comme simples ornements de parade, quelle

qu'ait ete 1'intention au.depart . Meme s'il

s'agit d'une entente He a un ecosysteme,

comme c'est le cas de 1'Accord de 1978 ,

qui repose sur le principe selon lequel -tout

est raccorde a tout le reste», il est malheu-

reusement plus que possible que dans les

annees 1990, dix ou vingt ans plus tard,

d'importants elements de 1'Accord soient

tacitement abandonnes . S'il en est ainsi ,

on ne voit guere comment poursuivre une

demarche axee sur 1'ecosysteme .

C'est principalement par sa Strategie

municipale et industrielle de depollution (MISA)

que I'Ontario s'est efforcee de reduire 1'accumula-

tion dans ses cours d'eau des substances chimiques

toxiques . Le gouvernement precedent avait inau-

gure cette strategie a grand renfort de publicit e

en 1986. 11 s'etait ainsi donne pour objectif al'elimi-

nation presque compl'ete des substances chimiques

toxiques» et avait impose, a cette fin, de nouvelles

normes tres strictes a huit secteurs industriels et

aux stations d'epuration des eaux usees . Le

ministere de 1'Environnement avait assure au

public que le premier de ces nouveaux reglements,

d'une severite exemplaire, entrerait en vigueur au

plus tard enjanvier 1988 .

Presque six ans apres le lancement du pro-

gramme et quatre ans apres la date prevue pour

I'entree en vigueur du premier reglement, pas

un seul reglement de depollution n'a encore ete

promulgue en vertu de MISA . Ce programme,

jadis tenu pour le vaisseau amiral du ministere de

1'Environnement dans la lutte contre la pollution,

n'a plus Fair que d'un frele esquif . Le programme

MISA est tout entier ancre dans la bourbe et,

meme selon le plus optimiste des scenarios, o n

L'industrie sur le secteur riverain de Mississauga
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Tableau 3.3 Engagements pris en vertu de I'Accord relatif a la qualite de 1'eau clans
les Grands Lac s

Engagement
Date fin D'epassement

Resped "e des travaux D'epassemen t

Mise en place de programmes pour utter contre In
pollution inclustrielle

Revision des normes de I'annexe 1 de I'Accord

Partiellement 31-12- 8

Non 1-7-88

39 ans

4 an s

Entente sur des methodes normalisees d'evaluation d e
la toxicite des substances Non avril 1988 3,5 ans

D'etermination des zones d'impad de sources ponduelle s
(zones de melange) Non 30-9-89 2 ans

Inventaire materiaux bruts, proced 'es, sources
de d 'echets et emissions par des source s
ponduelles Non janvier 1982 9,5 ans

Programme conjoint d'elimination des
d-echets dangereux Non 1980 11 an s

Programme conjoint de transport des d'echets
dangereux • Non 6 ans

Evaluation de methodes de mesure du transfert des
contaminants qui passent dons les sediments ou
en sorten t

Entente sur une facon de gerer les sediments
contamines

Programme de d"emonstration conjointe de gestion
des sediments contamines

Etablissement de trois listes de substances
chimiques toxiques

Rencontre en vue d'examiner I'efficacite des
plans de reduction des apports de phosphor e

Rencontre sur un reseau integre de mesure
des d'epats atmospheriques

Partiellement 31-12-1988

Non 31-12-1990

Non 30-6-1988

Oui 31-12-1988

Oui 31-12-1988

Oui 1-10-1988

Evaluation de la technique de gestion des sediments Oui 31-10-198 8

Rapport a la CMI sur les progres accomplis au
regard des 11 annexes de I'Accord
(tous les deux ans) Ou i
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n'etablira certes pas de nouvelles normes pour

les secteurs industriels avant 1995 - soit exacte-

ment dix ans apres le lancement du programme .

Pour ce qui est des municipalites, avec leurs

stations d'epuration des eaux usees, et des

industries qui deversent leur trop-plein dan s

les egouts, on a a peine commence a s'occuper

d'elles. Passent les jours et les mois . . . les indus -

tries et les municipalites riveraines du bassin

continuent de polluer les lacs et les rivieres de

1'Ontario .

DEFAUT D'ADOPTER DES

MESURES PREVENTIVES

Depuis une vingtaine d'annees, les

groupes ecologiques et les scientifiques pres-

sent ]a societe d'apprendre a« prevoir et a

prevenir» les problemes ecologiques plutot

que d'intervenir apres coup . Or, toute strategie

de prevision et de prevention doit comporter,

pour de l'ecosysteme, une planification bien

orchestree et, pour celle de 1'environnement,

I'evaluation de tous les projets, programme s

et politiques avant leur mise en application .

Elie doit aussi etre conpe

de maniere a evite r

les dechets et la pollution

ou, tout an moins, a les

reduire au minimum. Pour

y arriver, il s'agit de viser a

une meilleure efficacite, en

modifiant la composition

des produits, en adoptant

nouveaux accessoires technologiques a notre

appareillage de controle de la pollution, nous

amenageons de meilleurs depotoirs . Mais nous ne

faisons ainsi que transferer d'un lieu a un autre les

polluants de nature remanente . Le filtre des tuyaux

de decharge des entreprises industrielles retient

peut-etre les polluants qui, ainsi, ne s'ecoulent pas

dans 1'eau de la riviere . Ce filtre devra toutefois ,

tot ou tard, avec sa charge de polluants, etre rejete -

dans tin lieu d'enfouissement d'ou il pourra con-

taminer la nappe souterraine . Ou si l'on decide de

l'incinerer, sa masse polluante sera alors semee a

tous les vents pour retomber ensuite sur la terr e

ou dans la mer .

Nos strategies de «reagir et corriger>>

remontent a 1'epoque ou nous ne comprenions

pas encore que nous vivons dans un ecosysteme oti

les polluants poursuivent interminablement leur

cycle de Fair a 1'eau, puis au sol, puis aux tissus, a

1'epoque ou nous n'avions pas encore saisi qu e

ce genre de strategies ne nous assuraient pas de

developpement durable a long terme .

Certains signes nous donnent lieu d'esperer

que les attitudes et les comportements commen-

cent a changer . Comme

nous 1'avons deja fait

remarquer, on tend, a

certains endroits, a inter-

dire les produits chi-

miques - ce qui, en

fait, est peut-etre la

seule fa~on d'eliminer

completement les sub-

La societe doit apprendre «a

prevoir et a prevenir» les pro6lemes

ecologiques plutot que d'intervenir

apres coup .

de bonnes pratiques de gestion, en recourant

a des systemes en circuit ferme, en remplapnt

les matieres dangereuses par des substances

inoffensives . Cette demarche faite de -prevision

et de prevention,, suppose aussi 1'examen rigou-

reux des nouveaux produits chimiques, afin de

verifier s'ils peuvent etre nuisibles a 1'environ-

nement et a la sante et d'interdire tout produit

chimiquejuge inutilement dommageable a

I'environnement et a la sante .

Pour lutter contre la pollution, nous avons

encore trop souvent tendance a intervenir e n

fin de parcours : nous agrandissons les stations

d'epuration des eaux usees, nous annexons de

stances chimiques toxiques de nature remanente .

Et voil'a justement le but de 1'Accord relatif a la

qualite de 1'eau cans les Grands Lacs .

En 1990, le United States Council on

Environmental Quality s'exprimait ainsi dans

son rappo'rt au president :

Il semblerait que les seuls produits chimiques

qui aient diminue de fapn sensible dans

1'ecosysteme des Grands Lacs sont ceux-la

dont on a interdit purement et simplement la

production et I'utilisation, ou qui ont fait

l'objet de restrictions radicales .

En septembre 1991, la ministre ontarienne

de 1'Environnement, Ruth Grier, a annonce son
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intention de reorienter la Strategie municipale

et industrielle de depollution (MISA) pour

qu'elle mette davantage 1'accent sur la prevention .

Elie a precise que le nouveau programme MISA

allait avoir pour but d'eliminer completement

toute decharge toxique ; a cette fin, elle dresserait

une liste des substances chimiques toxiques rema-

nentes qu'il y aurait lieu de bannir de la decharge

de toutes les installations regies par MISA. Bien

que cette initiative ne s'applique qu'aux decharges

dans I'eau (et non dans 1'atmosphere), c'es t

tout de meme la premiere fois qu'un gouverne-

ment songe a concevoir un moyen d'interdire le

deversement de ces substances clans le bassin

des Grands Lacs .

L'annonce de Mme Grier suit de tres pres

les rapports du Conseil de la qualite de 1'eau et

du Conseil consultatif scientifique de la CM I

et de son groupe de travail charge d'etudier la

question de 1'elimination presque complete

des substances toxiques . Ces trois organismes

ont convenu de la necessite d'interdire cer-

taines substances chimiques toxiques de nature

remanente .

Le Conseil de la qualite de I'eau recom-

mandait, en un premier temps, le ciblage de

six des 11 polluants critiques de la liste de la

CMI . A son avis, les techniques traditionnelles de

controle de la pollution ne protegeaient mani=

festement pas la sante des humains et de la faune .

II a constate que ni le Canada ni les Etats-Unis

n'avaient pris de mesures suffisantes eu egard

a la fabrication, a I'importation, a 1'utilisation, a

1'entreposage, au transport et a 1'eliminati6n

des substances chimiques toxiques remanentes .

«Plusieurs de ces substances», peut-on lire clans

son rapport, «sont si nuisibles qu'il taut tout

simplement les interdire, rien de moins» (Conseil

de la qualite de 1'eau dans les Grands Lacs, 1991) .

Le Conseil recommandait, en outre, que les parties

a 1'Accord s'entendent sur une fapn de proceder,

avec calendrier d'activites et echeancier bien defi-

nis, pour determiner les autres produits chimiques

qui devraient aussi figurer sur la liste .

Outre que les parties n'ont pas su adopter

de strategie binationale relativement aux sub-

stances toxiques, dont nous avons deja parle,

it y a aussi le fait que les gouvernements, a quelque

niveau que ce soit, n'ont passe aucune mesure

legislative qui soit fondee sur la prevision et la

prevention et qui vise a reduire les quantite s

de substances toxiques remanentes selon des

objectifs executoires, assortis d'echeances . La

ou elles existent, les initiatives relatives a la

prevention de la pollution dans le bassin sont

d'application discretionnaire et volontaire .

C'est le cas de I'initiative relative a la prevention

de la pollution dans les Grands Lacs, de 25 mil-

lions de dollars, qui fut annoncee en mars 1991

et qui s'inscrit clans le Plan vert. Elle englobe des

programmes qui visent a amener les interesses a

reduire de leur plein gre leurs decharges clan s

trois domaines particuliers :1'industrie automobile,

les producteurs de dechets en petites quantites,

les quartiers residentiels on 1'on met a contri-

bution les citoyens eux-memes . Les memes

activites prennent place aux Etats-Unis en vertu du

plan d'action pour la prevention de la pollution

clans les Grands Lacs .

Dans son Cinquieme rapport biennal, en 1990,

la Commission mixte internationale convenait

que, desormais, it ne fallait plus compter sur

I'adhesion volontaire et formula le principe

suivant, qui fut «universellement appuye» par

les auteurs des memoires :

Selon ce principe, it taut cesser de se dire

que tout est bien comme p au chapitre des

mesures preventives et des amendes . Cette

attitude doit changer. It nous taut dore-

navant appliquer clans toute leur rigueur

les restrictions prevues, dont 1'elimination

des decharges toxiques, et imposer aux

contrevenants des peines exemplaires . Le

temps est venu de dormer force de loi au

principe de 1'Accord, d'interdire toute

production et toute decharge de substances

dangereuses et de punir comme it se doit

quiconque y deroge . 11 importe de s'occuper

de cette question en toute priorite . Voila, du

moins, le theme specifique ou inherent clans

la grande majorite des exposes presentes

a la reunion .

Dans ses recommandations, la CMI incite

toutes les parties a elaborer et a appliquer, e n
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collaboration, des mesures legislatives, normatives

et reglementaires qui rendront executoires, pour

1'ensemble du bassin, les principes et les objectifs

sur lesquels repose 1'Accord .

MANQUE D'INFORMATION

De bonnes politiques demandent de s

bons renseignements . On ne saurait donc elaborer

de strategie pour en venir a eliminer presque

completement le deversement de substances chi-

miques toxiques remanentes sans savoir d'abord

qui deverse quoi clans les Grands Lacs . C'est

pourquoi les parties a 1'Accord ont convenu, en

1978, de dresser, pour janvier 1982, «un reper-

toire complet de toutes les matieres premieres ,

les procedes, les produits, les sous-produits, les

sources de dechets et les emissions ou il entre

des substances chimiques toxiques remanentes»

(Commission mixte internationale, 1978) . Dix ans

ont passe depuis 1'echeance et cc repertoire en est

encore a 1'etat de projet .

Les auteurs du rapport provisoire publie

par le groupe de travail en 1991 concluent

qu'on connait mal la provenance des substances

chimiques toxiques . II est possible, ont-ils constate,

d'estimer approximativement les quantites de

plomb et de BCP deversees dans les eaux, mais,

pour cc qui est de la plupart des autres substances

chimiques toxiques remanentes, nous ne savons

guere d'ou proviennent, et en quelles quandtes,

les substances toxiques repandues clans 1'ecosys-

teme ; nous n'avons a cc sujet que des donnees

fragmentaires, si tant est qu'on en ait .

On sait que des dizaines de milliers de tonnes

de produits chimiques toxiques se dispersent chaque

jour dans 1'air et clans 1'eau du bassin des Grands

Lacs. Combien exactement? On ne le sait pas . En

1988, dans les Etats americains qui bordent les

Grands Lacs, 2 041 tonnes metriques (2 009 tonnes

imperiales) de substances toxiques s'echappaient

chaque jour clans Pair ambiant ou etaient simple-

ment deplacees ailleurs . Selon le US General

Accounting Office, en raison des exemptions que

prevoit le systeme des rapports aux Etats-Unis, cc

chiffre peut ne representer que 5 p . 100 du total .

En territoire canadien, on ne peut meme pas

s'aventurer a estimer les quandtes de polluants

deversesdans les Grands Lacs . L'initiative par

laquelle le gouvernement federal demande aux

entreprises d'etablir un repertoire de s

deversements toxiques ne nous fournira des don-

nees qu'en 1994 au plus tot.

L'ironie de la situation, quand il s'agit

d'evaluer la sante de 1'ecosysteme des Grands

Lacs, c'est que, malgre toutes les lacunes qu'on

puisse relever, il se produit chaque annee des

donnees en abondance . Mais les donnees n'engen-

drent pas necessairement l'information . Les

methodes utilisees pour recueillir ces donnees

manquent trop souvent d'uniformite pour qu'on

puisse s'en servir pour analyser les tendance s

clans le temps et dans 1'espace . En outre, ces

donnees sont souvent memorisees de telle fa~on

qu'il est difficile, voire impossible, a d'autre s

de les recuperer. L'information est emiettee

parmi divers organismes . Parfois, cette infor-

mation ne fait 1'objet d'aucune synthese, d'aucune

interpretation, ou, s'il en est, les resultats sont

souvent communiques aux decideurs en termes

obscurs . Dans son rapport intitule Voies multiples :

Vers une demarche axee sur l ecosysteme - Rapport

sur les deux p remieres etapes d'un examen de l'environ-

nement dans l'F.ast Bayfront et le secteur industriel

portuaire, la Commission royale expose le probleme

comme suit :

. . . On ne prend vraiment pas les moyens

voulus pour diagnostiquer 1'etat de sante de

1'ecosysteme ou de ses composantes (Fair,

l'eau, le sol) . C'est un peu comme si Fort

essayait de faire un casse-tete . Bien des

programmes de recherche sont en cours dans

divers ministeres ou services a tous les paliers

de gouvernement mais personne n'est charge

de rassembler les pieces en un tout harmo-

nieux et de veiller a cc qu'il n'en manque

pas . L'implantation de programmes bien

coordonnes et tr es etendus de recherche, de

modelisation et de su rv eillance nous aiderait

en cc sens qu'il y aurait alors moyen d'explo-

rer les circuits de 1'ecosysteme, dejauger les

e ffets cumulatifs, d'evaluer les programmes

correctifs, d'etablir des indicateurs qui puissent

nous permettre de verifier la qualite de

1'ecosysteme ( Barrett et Kidd, 1991) .
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DES RESSOURCES

INSUFFISANTE S

Aux termes de I'Accord, le Canada et les

Etats-Unis se sont engages a retablir la qualite de

I'eau clans 43 -points chauds» toxiques autour

du bassin des Grands Lacs, dont 17 en Ontario .

Depuis 1987, le gouvernement federal a depense

4,86 millions de dollars pour mettre au point des

plans d'action correctrice dans ces secteurs . Au

cours de la meme periode, le ministere ontarien

de 1'Environnement y a affecte une somme de

7,58 millions . Certains des executants de ces plans

d'action considerent que ces credits sont beau-

coup trop faibles. A leur avis, cette insuffisance de

ressources a grandement entrave leur mise

en oeuvre .

Dans son ouvrage Review and Evaluation of

( 'rreat Lakes RAP : Remedial Action Plan Program,

1991, la CMI confirme que le principal obstacle

a 1'application des programmes d'action correc-

trice est le manque de ressources ; c'est ce qui

nous empeche, en particulier, d'attenuer plus

rapidement l'incidence de la pollution agricole ,

la station principale d'epuration des eaux usees du Grand Toronto

associee aux egouts unitaires, et des sediments

contamines . On estime a 19 milliards de dollars ce

qu'il en couterait pour retablir la qualite de I'eau

clans les ,points chauds» du Canada.

Les plans d'action correctrice ne s'appli-

quent qu'a certains lieux bien definis ; ils ne

representent que l'un des volets d'une strategic

globale pour le bassin des Grands Lacs . Pour

retablir 1'integrite de I'ecosysteme, il faudra,

outre ces plans d'action, des initiatives qui s'eten-

dent a 1'ensemble du bassin . On n'a toutefois pas

encore determine les mesures a prendre ni estime

leur cout.

La premiere chose a faire, peut-etre la

plus urgente, serait d'ameliorer les systemes

d'epuration des eaux usees autour des Grands

Lacs, comme le veut Fun des objectifs de 1'Accord .

Il s'agit la d'un engagement enonce en toutes let-

tres a 1'annexe VI . Le Canada et les Etats-Unis y

conviennent (en collaboration avec les gouverne-

ments etatiques et le gouvernement provincial) de

fournir les fonds voulus pour que les installations

necessaires soient construites dans les plus brefs
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delais (Commission mixte internationale, 1988) .

Cet engagement n'a pas ete respecte .

Les municipalites pourraient, par exemple,

exiger des usagers le plein prix, calcule an compteur,

des services d'aqueduc et d'evacuation des eaux

usees . C'est la une source de revenus qu'on n'a pas

encore exploitee pour ameliorer et moderniser les

systemes d'epuration des eaux usees . Non seulement

il y aurait ainsi des fonds pour ameliorer 1'infra-

structure, mais cette fa~on de proceder allegerait

les pressions financieres que doivent subir les hautes

instances gouvernementales tout en reduisant la

consommation d'eau et, par ricochet, la pollution .

Les mesures que le Canada doit prendre

pour respecter les engagements qu'il a contractes

en signant I'Accord sont financees en vertu de

1'entente Canada-Ontario . On y precise les respon-

sabilites du gouvernement federal et du gouverne-

ment provincial dans la depollution des Grands

Lacs et Yon y repartit les credits entre diverses

activites. Aux termes de la derniere entente

Canada-Ontario, les depenses totales a cc chapitre

se sont elevees, en moyenne, a 3,7 millions de

dollars par annee pour une periode de six ans .

Bien que cc chiffre n'englobe pas les depenses

faites par chacune des parties, il n'en demeure pas

moins que c'est nettement insuffisant, car, a en

juger par les temoignages, les depenses necessaires

a la depollution des Grands Lacs se situeront dans

un tout autre ordre de grandeur .

LES LOIS ACTUELLES NE SONT

MEME PAS APPLIQUEE S

Pour retablir dans sa qualite premiere

1'ecosysteme du bassin des Grands Lacs, il faudra

necessairement adopter de nouvelles strategies,

entreprendre de nouvelles demarches, passer de

nouvelles lois. On petit toutefois se demander dans

quelle mesure on recourt aux lois et reglements

actuels, tout imparfaits qu'ils soient . Pourrions-

nous, des maintenant, faire tout an moins tme

amorce de depollution au moyen des technologies

qui existent actuellement et des reglements qui

sent aujourd'hui en vigueur ?

La feuille de route des Americain s

est impressionnante a cet egard : un seul des

37 pollueurs industriels dont les decharges

s'ecoulent directement dans le lac Ontario ne

respecte pas les restrictions qui leur sont imposees

pour les polluants toxiques selon la regle qui con-

siste a opter pour la meilleure technologic qui soit

aussi la plus economique ( Best Available Technology.

Economically Available - BATEA) . (Cela fait con-

traste avec la situation au Canada, qui est tout

autre, comme nous 1'avons deja fait remarquer . En

effet, il nous faudra attendre encore trois bonnes

annees avant de pouvoir imposer des limites du

genre BATEA par le truchement de notre pro-

gramme MISA.) En attendant, 25 des 44 entre-

prises qui se dechargent dans le lac Ontario, soit

57 p . 100, contreviennent aux exigences, pourtant

imprecises, en vigueur aujourd'hui .

La fi che des stations municipales d'epura-

tion des eaux usees est presque aussi desarmante .

En 1989, 108 des 364 stations d'epuration de ]a

province, soit 30 p . 100, n'adheraient pas aux direc-

tives provinciales pour la decharge des polluants

classiques . ( Il n'existe pas de directives actuelle-

ment pour les metaux et les produits chimiques

organiques.) Une cinquantaine n'en font aucun

cas depuis an moins trois ans . Et cc qui est peut-

etre encore plus deconcertant, c'est le ministere

ontarien de 1'Environnement qui possede on

exploite 61 des stations contrevenantes .

Par surcroit, ces entrep ri ses et stations

d'epuration ne font pas I'objet de poursuites pour

exceder les quantites d'effluents permises par les

directives . Sur les 93 pollueurs industriels de

1'Ontario dont 1'activite n'etait pas conforme

aux reglements, en 1989, huit seulement ont ete

soumis a une enquete de la part de la Direction des

enquetes et de la mise a execution de la reglemen-

tation du ministere et un seul a ete poursuivi en

justice et reconnu coupable . Sur les 108 stations

d'epuration des eaux usees qui ne se conformaient

pas aux prescriptions en 1989, deux municipalites

virent le ministere leur intenter des poursuites .

L'une reconnut sa culpabilite ; dans 1'autre cas, la

cause fut rejetee et elle est presentement en appel .

Bien que la province ait competence pour

bien des aspects de I'ecologie, le gouvernement

federal a neanmoins certaines responsabilites

lorsqu'il s'agit de proteger 1'environnement .

Par exemple, la Loi federale sur la protection de
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l environnement prevoit la surveillance etroite des

produits chimiques durant tout leur cycle de vie .

Au cours de 1'exercice 1989-1990, Environnement

Canada a fait 3 412 inspections aux termes de la

Loi canadienne sur la protection de l environnement. Ces

inspections ont donne lieu a 280 mesures de mise a

execution qui aboutirent a 266 avertissements et a

huit -instructions- . Dans seulement trois cas, il y

eut poursuites et accusations.

Pour amener les interesses a obtemperer, le

gouvernement federal dispose d'un instrument qui

pourrait fort bien le servir, la Loi sur les peches. Cette

loi a pour but de proteger la faune aquatique et

son habitat physique. Or, les dispositions de la loi

relatives a la pollution prevoient des limites aux

effluents pour sept secteurs industriels, dont les

pates et papiers . En outre, dans ses dispositions

generales sur la pollution, la loi interdit le rejet de

substances deleteres de toute sorte dans les eaux

poissonneuses. Cependant, malgre les pouvoirs

qu'elle confere, on 1'invoque rarement. En 1988,

par exemple, it y eut 21 inculpations, puis 16

entreprises furent condamnees a verser une

amende qui s'elevait, en moyenne, a 3 180 $. Si

l'on songe que la Loi sur les peches et la Loi sur la

protection de l'environnement s'appliquent toutes

deux au pays tout entier, ces chiffres ne temoi-

gnent guere ni du serieux de la question ni du tort

qui peut etre ainsi fait a 1'environnement .

MANQUE DE RESPONSABILITE

Qui doit assumer la responsabilite du bassi n

des Grands Lacs du cote canadien? Voila qui

donne lieu a un profond differend . Bien que le

gouvernement federal ait signe une entente inter-

nationale pour retablir la qualite de 1'eau clans les

Grands Lacs, il est peu enclin a payer le prix d e

la depollution . Environnement Canada soutient

energiquement que la responsabilite de 1'assainisse-

ment des Grands Lacs incombe a I'Ontario et aux

municipalites qui entourent le bassin et dit ne

vouloir payer que si des terres federales ou des

organismes federaux sont en cause .

Mais, comme le signalent les auteurs de The

Great Lakes in the 1990s (Jackson et Runnals, 1991),

lorsqu'il s'agit d'absorber une partie des frais des

operations d'assainissement :

De re' de responsabilite pour Ia qualite
de I'eau

Gouvernement provincial 31 %

Adm . regionale ou
communaute urbaine 19 %

Gouvernement fed'eral -12 %

Nouvel organisme

Adm . munitipales

Plusieurs instances

9 %

8%

19 %

Le tiers des residents du Grand Toronto qui ant participe au sondage
sont d'avis que toute question relative a la qualite de Veau dons la
region de Toronto relive en premier lieu du gouvernement provincial .

Source : Environics Poll. 199 1

II y en a pour qui le gouvernement federal

ne peut echapper a un lourd engagement

financier dans les Grands Lacs, en raison des

sorties de fonds considerables qu'il faut y con-

sentir et parce que ces eaux font partie du

territoire : si le Canada signe une entente

internationale pour retablir et maintenir la

qualite de 1'eau clans les Grands Lacs et s'il

s'en attribue le merite, it ne peut pas ne pas

y contribuer financierement .

De plus, comme il est dit a 1'article II

de I'Accord, le Canada et les Etats-Unis on t

pour politique -de repartir le cout de construction

des installations d'epuration des eaux usees

entre les administrations municipales, les Etats

americains, le gouvernement provincial e t

le gouvernement federal- (Commission mixte

internationale, 1988) .

Ces dernieres annees, les gouvernements

ont essaye de se decharger sur d'autres de la

responsabilite de depolluer les Grands Lacs (et

de proteger 1'environnement en general) : pre-

textant que c'est la une affaire de «responsabilite

personnelle», its ont eu tendance a vouloir faire

jouer un role important au grand public (c'est-a-

dire a tous ceux qui echappent a la definitio n

de «gouvernement») clans la protection de
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1'environnement . De cette fapn, si les choses en

restent au point mort, les gouvernements peuvent

s'en servir comme paravent et dire «que le public

n'etait pas dispose a agir» ou «qu'il refusait d'en

faire les frais» . Prenons, par exemple, la strategie

d'Etn>ironnement Canada pour la prevention de la

pollution : on demande aux secteurs industriels et

au public d'etablir leurs propres objectifs pour

reduire la pollution et I'on se fie a eux pour les

atteindre, au lieu que le gouvernement federal ne

leur impose des limites reglementees . Dans la

meme veine, le Conseil de la qualite de 1'eau de la

CMI disait dans son rapport de 1991, Cleaning Up

Our Great Lakes :

Il est vrai que les gouvernements doivent

edicter des reglements, fournir une certaine

contribution financiere et coordonne r

des travaux de recherche, mais cc sont

les entreprises et les citoyens qui doivent

assumer une grande partie des travaux de

depollution et de protection des lacs . Il

appert donc que nous devons tous com-

prendre, chacun d'entre nous, a quel

point il importe de prevenir la pollution et

apprendre a agir en consequence dans no tre

vie de tous les jours .

Il va de soi que les gouvernements ne

peuvent seuls retablir la sante des Grands Lacs .

Chaque individu doit, par son attitude et ses deci-

sions personnelles, contribuer de fa~on essentielle

a la depollution des lacs . Cependant, ils devront

pouvoir compter sur les conseils des gouverne-

ments et avoir I'assurance que les gouvernements y

contribuent aussi . De plus,l'apport des individus

est forcement limite . En effet, seuls les gouverne-

ments peuvent ameliorer les stations d'epuration

des eaux usees ; eux seuls peuvent reglementer les

decharges industrielles et le recours aux produits

chimiques .

Dans son rapport de 1986, I roisieme rapport

biennal de l'Accord de 1978 relatif ¢ la qualite de

P eau dans les Grands Lacs, la CMI affirme sans

equivoque :

il appartient d'abord et avant tout aux

gouve rnements d'appliquer les programmes

necessaires au bon fonctionnement de

1'Accord de 1978 . Cc sont eux, aussi, qui,

generalement parlant, ont la capacite de

financement et d'application voulue .

RESUME

Comme les operations de decontaminatio n

des endroits pollues ne progressent guere et

comme les autorites ne semblent pas se hater

non plus pour elaborer des strategies propres a

prevenir la pollution, les gens n'ont plus confiance

aux gouvernements . Les observateurs avertis et le

grand public ne croient plus, a vrai dire, que les

gouvernements et les autres institutions puissent

retablir la sante de I'ecosysteme du bassin des

Grands Lacs ni meme 1'empecher de se deteriorer

davantage . Et les gens discernent cette paralysie

institutionnelle au moment meme ou, a leur avis, il

faut prendre des mesures concretes pour proteger

I'environnement .

Comme les plans d'action correctrice sont

appliques a 1'echelle locale et necessitent la partici-

pation d'un si grand nombre de personnes, ceux et

celles qui sont charges de 1'application de ces plans

d'action connaissent fort bien les problemes des

Grands Lacs et cc sont eux, evidemment, qui sont

les plus consternes par 1'evolution des choses . A la

derniere reunion biennale de la CMI, en 1991,

Sarah Miller, de la Great Lakes United, a demande

aux commissaires :«Est-ce que ces plans d'action

sont de nature a guerir les Grands Lacs?» et,

poursuivant son analogie, elle ajouta qu'ils avaient

pour but d'assurer un traitement holistique a ces

malades que sent les Grands Lacs . Puis, elle conclut

en ces termes :

Je represente ici, aujourd'hui, tous les amis

des Grands Lacs, accables de vaines attentes;

je vous transmets leurs craintes de voir votre

experience se solder par un echec . Des signes

inquietants nous portent a croire que le

patient s'affaiblit en attente d'un traitement

global ; sa sante se deteriore tandis que ceux

qui sont charges de cc traitement experi-

mental hesitent a agir . L'intention au depart

de la cure des plans d'action etait d'assurer le

prompt retablissement du patient . Or, cela fait

six ans qu'on laisse les Grands Lacs deperir

lentement, depuis, en fait, Farmonce du

recours a cette cure .
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Selon un sondage Environics realise dans la

region du Grand Toronto en juin 1 991 , seulement

5 p . 1 0 0 des repondanta jugeaicnt ,que, dailis Ics

rivit<res et le long du secteur riverain, 7'eau etait

de bonne qualite. Tous s'accordaient a dire qui l

Les obstacles a la dipollutio n

Insuffisance
defonds 23 %

InsufFisance des
moyens
techniques 4 %

Sans opinion 2 %

lndifference des
politicians 34 %

h"leandres bureaucratuques 37 %

Les residents du Grand Toronto qui ont repondu au sondage sent
d'ovis que c'est Pindiffirence des politiciens et les meandres
bureaucratiques qui constituent les deux princopoux obstades n
Ia d"e-polilutiion des enux du secteur riverain et des rivi6ros de Toronto ,

Source : Eaviirunics P®11 .199 1

La qualliti de I'eau dons les rivieres et
le secteur riverain du lac

Excellente 1 %

Les trois quarts des repondanis jugeaient do pietre quailite I'eau des
riviieres et In long du secteur riverain .

Smurce : Environics Poll . 1991

fallait la nett,oyrer pour,que les gens puassent de

nouveau s'y baigner et y pecher en toutc sccuritrs .

Iduit sur dix estirnaient,qu'urne decennle devrait

raisonnablement suffire a depolluer les cours dean

de ]a r6gvon . Un nornbre important de repondants

on[ dit kre disposes a contribuer financierement a

1'assainissement de 1'environnement . A leur avis, et

c"est tine c.onstatation tres revelatricc, cc sont les

complications bureaucratiques et la valse-Iresitation

des politiciens - et non pas 1e manque de fonds

on I'abser.rce dc moqcns techniques - qui font,

obstacle d la d6pollu2ion de 1'envirannement .

Le plus grand d"efi Glu'ont a relever les

riverains des Grands Lacs, c'est peut-etre justement

de refaire la sanme de 1'ecosysteme du bassin des

Grands Lacs . Selon les termes du Conseil de la c{ua-

lite de I'eau de la CA+II, dans son rapport de 199 1

`,TOUS, les fiverains des Grands Lacs, nou s

sommes a un point tournant de V"b.istoirc .

Apres avoir connu la pollution pendant des

annees et des annees, nous savons assez bien

ce quit faut faire pour rendre a I'ecosystcmc

sa purete d'autrcfois . Nou:savons le savoir-

faire pour regenerer nos lacs, mais encore

faudra-t-il prendre de serieuses decisions .

Pour bien illustrer la complexic6 des pro-

blen<•ues qui sent lies a la qualite de I'eau dans le

bassin des Grands Lacs, nous allons verifier com-

ment les choses se presentent plus pres de chez

nous - nous allons n©trs pencher sur 1e plan

d'action correctrice du Grand Toronto .

LE PLAN D'ACTION
CORRECTRICE DU
GRAND TORONTO

Le secteur riverain du Grand Toronto

represente Fun des 4 3 secteurs pollu 6s de ]a

region des Grands Lacs pour lesquels on est en

train d'elaborer un plan d'action ( R A P) . Cest en

19$ 5 que ces plans d'action ont ete con~.us, dans

le sillage dune recommandation de la CMI selon

laquelle Les g ouvernements des deux c©tes d e

la frontiere devraient, par ce moyen, rctablir la

quallite de 1'eau . Lcs plans d'action devaient

etre echafaud'es en function de 1'ecos yst~me et

constituer des pro ;gramn7es-cadres pour les mesures

preventives et correctrices . L'exigenee relative a
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la mise en application de ces plans d'action a ete

enchassee clans 1'Accord relatif a la qualite de 1'eau

dans les Grands Lacs au moment lors de sa recon-

duction en 1987.

Le plan d'action correctrice de Toronto et

de la region avait ete envisage, au debut, comme

une strategie pour depolluer le secteur riverain

compris entre le ruisseau Etobicoke et la riviere

Rouge . Mais il devint vite evident qu'on ne pourrait

depolluer le secteur riverain sans chercher auss i

a nettoyer les rivieres qui s'yjettent . Le champ

d'application du plan d'action fut des lors elargi .

Il englobe maintenant les bassins versants des ruis-

seaux Etobicoke, Mimico et Highland et les rivieres

Humber, Don et Rouge - soit une superficie

d'environ 2 000 kilometres carres (772 milles car-

res) qui recoupe plusieurs frontieres politiques et

met en scene cinq gouvernements regionaux e t

17 administrations municipales .

Le ministere ontarien de 1'Environnement

est le chef de file pour 1'application du plan d'action

du Grand Toronto ; il collabore etroitement avec

Emironnement Canada . Le comite directeur

(1'equipe RAP) du plan d'action, qui dirige les

operations, se compose de cadres superieurs du

gouvernement federal et du gouvernement provin-

cial et de representants de la communaute urbaine

de Toronto, de l'office de protection de Toronto

et de la region ainsi que des municipalites de

Toronto, de Scarborough et d'Etobicoke .

Des comites consultatifs scientifiques et tech-

niques, au sein desquels se trouvent des fonction-

naires, secondent, de leurs conseils ou autrement,

1'equipe du plan d'action . Un comite consultatif

public, qui se compose de benevoles, sert en

quelque sorte d'antennes a 1'equipe au sein de la

collectivite, pour Iui transmettre ses messages e t

en obtenir une retroaction . Ce comite represente

Carte 3 .2 Region du Grand Toronto et Plan d'action correctric e
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abondamment plusieurs secteurs, dont 1'industrie,

le tourisme,l'agriculture, les groupes ecologiques,

les syndicats, les loisirs, les municipalites et

d'autres encore .

Le plan d'action correctrice (RAP) a pour

but de continuer le travail deja realise dans la

region, y compris le plan d'action correctrice du

secteur riverain, qui a ete mene a terme par la

municipalite de Toronto en 1987 . Le RAP table

aussi sur des etudes detaillees qui ont ete faites au

commencement des annees 1980 dans le cadre

des Toronto Area Watershed Management Studies

(ou TAWMS) . La demarche qui sous-tend le plan

d'action correctice devrait apporter une «valeur

ajoutee», ce qui n'etait pas le cas dans les etudes

anterieures comme les TAWMS, par le recour s

a une strategie ecosystemique globale et la

participation du public a chacune des etapes .

LES PROBLEMES

ENVIRONNEMENTAU X

Des 17 secteurs canadiens des Grands

Lacs qui font 1'objet de plans d'action correc-

trice, il n'y en a peut-etre auctm aux prises avec

des problemes plus complexes que ceux du sec-

teur riverain de la communaute urbaine de

Toronto . Quelque 2,5 millions de personnes

vivent dans la region visee par le RAP de la

communaute urbaine ; la partie sud de cette

region est intensement urbanisee et subit

1'influence de contraintes typiquement asso-

ciees a des populations a forte densite, notam-

ment, les effets associes au rejet d'eaux d'egout,

aux eaux pluviales contaminees qui proviennent

des rues, des toits et des terrains de stationnement,

au reamenagement physique de 1'environnement

naturel, au rejet dans les egouts de substances

chimiques toxiques d'origine menagere ou qui

proviennent de la petite industrie .

La partie nord de la region visee par le

RAP demeure largement rurale ; IA, le ruisselle-

ment sur les terres agricoles du sol, des pesticides

et des engrais vient degrader les cours d'ea u

et les rivieres . En outre, 1'expansion urbaine detruit

les terres rurales et le ruissellement pendant les

travaux de construction provoque un envasement

des cours d'eau .

Observee du haut des airs, la restructuration

physique de la region couverte par ce RAP serait

evidente . Bien entendu, en premier lieu, on remar-

que les secteurs urbains - des ilots de chaleur, de

lumiere et de pollution atmospherique - relies

entre eux par un reseau de routes et de ponts .

L'aval de tous les cours d'eau de la region (a

1'exception de la Rouge) a ete profondement

transforme. Coupes de barrages, redresses et

enfermes dans des chenaux de beton, ces cours

d'eau offrent un environnement hostile aux

organismes aquatiques . Certains affluents ont

totalement disparu . Les habitats utilises par la

faune terrestre ont ete fragmentes et manquen t

de continuite . Les terres humides ont ete pavee s

et les quais massifs font qu'en beaucoup d'endroits

le long du secteur riverain, les hauts-fonds utilises

par le poisson n'existent plus . Apres cent ans de

remblayage, de lutte contre 1'erosion et d'autres

transformations, le littoral nature] a presque

completement disparu .

Dans cette region toujours, l'eau subit les

contraintes exercees par la population : de fortes

concentrations de phosphore sont apportees par

les egouts unitaires et par les effluents des stations

d'epuration des eaux d'egout . Tous les etes, des

plages sont fermees a cause de la pollution bacte-

rienne apportee par les egouts unitaires en periode

de debordement . A l'occasion, des metaux lourds

sont trouves dans 1'eau en concentration qui

depasse les objectifs provinciaux de qualite de

I'eau, notamment dans les secteurs fortement

degrades tels que le Keating Channel et l'Inner

Harbour . Les sediments de fond sont charge s

de metaux lourds et de composes organiques .

La consommation de certains poissons est interdite

en raison de la contamination .

Les plus importantes sources de pollution

sont les stations d'epuration des eaux usees, les

debordements des egouts unitaires et le ruisselle-

ment pluvial . Les quatre stations d'epuration des

eaux usees dans la region, qui ont une capacite

de traitement de 1 240 millions de litres par jour

(273 millions de gallons), sont les principales

sources de phosphore et elles transferent aussi

en quantite importante des metaux lourds et des

composes organiques qui emanent des foyer s
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et des installations industrielles . Il existe des

zones de forte pollution autour des emissaires de

celles-ci .

En periode d'intenses precipitations,

les egouts unitaires debordent et rejettent un

melange d'eau de pluie et d'eaux usees non

traitees par 35 emissaires dans les rivieres Don et

Humber, et par 34 autres emissaires directement

dans le lac Ontario .

En milieu urbain, 1'eau de pluie es t

un melange de pluie et de differents polluants

qui proviennent des rues, des toits, des pares,

des potagers et des terrains de stationnement .

Elle transporte une charge importante de bac-

teries, de metaux et de composes organiques,

et elle passe par environ 2 250 emissaires dans

des cours d'eau et dans le lac le long du secteur

riverain de la region du RAP de la communaute

urbaine .

Parmi les autres sources de pollution,

mentionnons les depots atmospheriques,

1'eau souterraine contaminee par des activites

industrielles, les terres agricoles et les sites

d'enfouissement qui fuient, les contaminants

accumules depuis longtemps clans les sedi-

ments de fond ainsi que des sources situees

«en amont» dans les Grands Lacs, dont la

riviere Niagara.

PROBLEMES ASSOCIES AU

PROCESSUS DES PLANS

D'ACTION CORRECTRICE

La planification d'actions correctrices

est necessairement difficile et lente . Il n' y

a pas de recette toute faite, ingredients et

methodes compris, qu'on puisse appliquer.

Chaque RAP doit s'appliquer a un ensemble

unique de problemes et chacun suit son propre

developpement. Il semblerait que certains de

ces plans sont plus efficaces que d'autres . Les

personnes et organismes qui se sont interesses

au plan d'action correctrice de la communaute

urbaine ont determine un certain nombre

de problemes particuliers a la situation de

Toronto.

Le temps conserve a son elaboration

constitue 1'une des critiques souvent repetees a

1'endroit du RAP de la communaute urbaine

de Toronto : 1987 constituait l'echeance prevue

initialement par la CMI pour que les RAP soient

completes . Cette date demontrait un optimisme

exagere et ne refletant pas la complexite du

travail a accomplir. On ne s'est engage dan s

les phases initiales du RAP qu'en 1986, et alors,

il ne s'est presque rien fait d'autre que de la

recherche pendant les deux premieres annees .

Depuis, les efforts ont ete concentres sur 1'eta-

blissement d'objectifs et de principes en vue

d'orienter le processus, sur la definition des

problemes ainsi que sur la determination de

mesures correctrices possibles .

Cinq ans apres le commencement des

travaux, et quatre ans apres l'echeance visee,

le choix des mesures correctrices n'est pas

encore entame . La date cible retenue presente-

ment pour le rapport provisoire de 1'etape 2

est fin 1992 .

Les plans d'action correctrice sont ela-

bores par etapes : a l'etape 1, le probleme est

defini ; a 1'etape 2, les mesures correctrice s

sont choisies ; a 1'etape 3, les plans sont appliques .

L'etendue des problemes dans le secteur rive-

rain de la communaute urbaine de Toronto,

ainsi que les sources de ces problemes, ont ete

exposees en detail dans le document provisoire

de 1'etape 1 du RAP, Environmental Conditions

and Problem Definition, qui a paru en septembre

1988 . Le recent examen par la CMI de ce docu-

ment a mene a la conclusion que la definition

et la description des problemes etaient inade-

quates, que le document etait axe sur les pol-

luants de type classique et qu'il ne decrivait

pas de maniere satisfaisante les sources et les

causes de 1'alteration de 1'ecosysteme attribuable

aux substances toxiques remanentes.

En avril 1990,1'equipe du RAP a rendu

public son Draft Discussion Paper on Remedial Options .

Au cours de la deuxieme serie d'audiences sur

1'environnement de la Commission, on a reproche

a ce document d'etre inintelligible pour le lec-

teur moyen et inutile en vue du choix des mesures

correctrices . Dans son rapport de 1990 intitule

Un point tournant, la Commission a recommande

que le document sur les mesures correctrices fass e
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1'objet d'une nouvelle redaction afin de le rendre

davantage comprehensible, de le reorganiser de

maniere a cc qu'il soit a 1'echelle des bassins

versants et qu'il etablisse des liens bien clairs

entre les buts du plan d'action, les utilisations

diminuees et les mesures correctrices possibles .

Errvironnement Canada et le ministere de

1'Environnement de 1'Ontario ont indique a la

CMI, en septembre 1991, qu'ils ne reprendraient

pas la redaction du Draft Discussion Paper on

Remedial Actions, mais qu'ils mettraient ajotu les

mesures correctrices dans le rapport de 1'etape 2 .

Pour qu'un plan d'action soit applique avec

succes, il doit obtenir 1'appui de 1'ensemble d e

la population . Par exemple, avec le RAP du port

d'Hamilton, on a continuellement cherche a

informer le grand public et a susciter son interet

ainsi que sa participation au RAP .

Cc ne fut pas le cas avec le RAP de la

-communaute urbaine de Toronto ; en effet, les

contacts avec la population ont generalement ete

limites a ceux avec les membres du Comite consul-

tatif public et les representants de leurs secteurs ,

en plus de 1'envoi de quelques bulletins a un public

un pen plus large . En general, la population d e

la communaute urbaine de Toronto ne sait pas

qu'un RAP est en voie d'elaboration et n'a pas ete

amenee a participer a l'etablissement des objectifs

on a des debats relatifs aux mesures de correction .

Un programme de communication avec la popula-

tion, prevu pour la fin de 1'hiver 1991-1992, doit

Eire la premiere etape en vue d'amener la popula-

tion a participer; cette etape comprend la diffusion

a fort tirage du document relatif aux strategies .

Cc document devrait faire connaitre davantage le

RAP, fournir un aperp des problemes et indiquer

clans quelles orientations le RAP s'engage .

L'elaboration d'un plan d'action correctrice

effectivement realisable n'est possible que si tous

les intervenants y participent . Nous avons deja

mentionne qu'il n'y a pas de strategie visant a faire

participer le grand public, mais il semblerait egale-

ment que certaines des municipalites et des regions

qui devraient prendre part a cette demarche n'y

participent pas d'une fgon utile . Par exemple,

lorsqu'on remonte jusqu'a sa source, le tron~on

principal de la riviere Humber part de de la

municipalite de Mono, clans le comte de Dufferin;

le tron~on prend origine dans Richmond Hill,

dans la region de York . Mais rien n'indique que

ces municipalites et ces regions tiennent compte

du RAP clans leur planification de 1'utilisation des

terres, dans leurs procedes budgetaires ou dans

leur planification des travaux publics . Bien qu e

le secteur municipal soit represente au Comite

consultatif public, et que des representants de

certaines municipalites -en aval» fassent partie

de 1'equipe du RAP, il ne semble pas que les

cinq regions et que les 17 administrations muni-

cipales soient de veritables partenaires dans son

elaboration .

Cette absence de participation de tons les

intervenants represente, I'une des facettes d'un

probleme plus vaste et plus troublant : I'inexistence

d'une demarche axee stir 1'ecosysteme . Alor s

qua l'origine, 1'equipe du RAP avait 1'intention

d'adopter une telle strategie, elle n'a generalement

pas reussi a le faire . Les problemes mentionnes

clans le rapport provisoire de la phase 1 sont

notamment : l'inexistence d'une integration

et d'une synthese des renseignements ; la con-

centration des efforts stir le secteur riverain et la

negligence relative des probl'emes touchant les

bassins versants, le pen de renseignements relatifs

aux habitats fauniques, 1'utilisation des terres

contigues an secteur riverain et aux bassins ver-

sants ainsi que les contaminants clans les oiseaux

aquatiques . Cc qui est plus important, les rensei-

gnements recueillis a cejour, ainsi que les mesures

possibles de correction, ne sont pas organises

selon une strategie a 1'echelle des bassins ver-

sants . Plutot, la region visee par le RAP de la

communaute urbaine de Toronto est traitee

comme s'il s'agissait d'un bloc monolithiqu e

de 2 000 km2 (772 mi2) .

Comme nous I'avons fait remarquer, la

CMI a signale que des ressources inadequates

constituent tin probleme endemique de tous

les RAP du bassin . La Commission a signale a

deux reprises les ressources limitees du RAP de la

communaute urbaine de Toronto et a recommande

d'accroitre le financement, tant celui du Comite

consultatif public (clans Un point tournant) que

celui de 1'ensemble du programme (dans Voies

134



Vallee de la Rouge a hauteur du lar Ontario, 1989.

multiples) . Au cours des deux dernieres annees, le

financement s'est accru dans une certaine mesure .

L'un des reproches les plus serieux que

I'on formule a 1'endroit du RAP de la commu-

naute urbaine de Toronto, c'est que son develop-

pement a eu pour effet de retarder des projets

utiles qui, autrement, auraient pu etre executes

dans la foulee des TAWMS et d'autres etudes .

Depuis le lancement du RAP en 1986, certains

projets ont bien vu le jour ; par exemple, un

bassin de retenue a ete construit dans le sec-

teur des Eastern Beaches de Toronto afin de

reduire le nombre de fermetures de plages

par le confinement des eaux pluviales et des

debordements des egouts unitaires lesjours

d'orages . Des travaux de refection des egouts

ont ete effectues et on a commence a retracer et

debrancher les raccordements illegaux aux egouts .

Les plages ont ete nettoyees et physiquement

ameliorees . Cependant, il n'y a aucun moyen de

savoir si des mesures de correction auraient ete

appliquees plus rapidement si le processus du RAP

n'avait pas existe. Cela est en partie attribuable au

fait que les municipalites engagent des sommes

dans des travaux qu'on pent considerer etre

«correctifs», mais que dans certains cas, le coat

de ces mesures correctrices est noye dans les

couts d'entretien courant.

Les risques de retard constituent un

probleme de tout exercice de planification a

long terme, on on doit concilier les interven-

tions et la necessite de developper un plan

strategique, uniforme et complet . C'est pour-

quoi, dans le RAP de la communaute urbaine

de Toronto, l'un des principes adoptes est que

les Parties devraient appliquer des mesures cor-

rectrices qui sont «conformes aux objectifs et

principes du RAP- alors meme que le RAP est en

voie d'elaboration . On retrouve ici les echos de la

recommandation de 1'approche a double volet

recommandee dans I'Accord revise relatif a la qualite

de l'eau dans les Grands Lacs de 1978 tel que modifiee

par un Protocole signe 18 novembre 1987; cette recom-

mandation visait a accelerer 1'application des

programmes existants pendant la phase de

developpement des RAP .
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Les attentes demesurees constituent l'un des

fardeaux que tous les RAP (y compris celui de la

communaute urbaine de Toronto) doivent porter .

Pour de nombreuses raisons - ignorance, refus par

les bureaucraties d'endosser les responsabilites -

on a fait des RAP la solution a tous les problemes

de qualite de I'eau dans des regions comme

Toronto . C'est tout simplement faux . Le plan

d'action correctrice de la communaute urbaine de

Toronto est tin plan de depollution qui s'applique

a un endroit precis ; comme tel, it est le plus

efficace pour regler des problemes qui prennent

origine a 1'interieur de ses limites regionales. Par

I'intermediaire du RAP, it est possible d'elaborer

des programmes qui permettent d'atteindre cer-

tains objectifs comme garder des plages ouvertes,

conserver et retablir des habitats fauniques locaux,

mieux gerer les volumes d'eau pluviale, ameliorer

les stations d'epuration des eaux usees et, clan s

une certaine mesure, reduire le rejet de produits

chimiques clans les egouts .

Cependant, certains problemes necessitent

une strategic a 1'echelle des bassins versants,

notamment lorsque les sources de contamination

se situent a 1'exterieur de la region du RAP de la

communaute urbaine de Toronto . 11 faudra des

interventions a 1'echelle du bassin versant pour

supprimer les produits chimiques remanents, pour

adopter, pour plusieurs milieux, des normes rela-

tives a 1'exposition des personnes et de la faun e

a des substances chimiques et pour limiter le

depot de substances chimiques transportees dans

1'atmosphere . 11 faudra egalement des mesures a

1'echelle des bassins versants pour reduire la pollu-

tion qui provient des parties situees en amont des

Grands Lacs, pour developper des normes applica-

bles a la qualite des sediments, pour creer des

techniques de traitement des sediments et pour

poursuivre ceux qui ne se conforment pas aux lois

et reglements relatifs a 1'environnement .

ORGANISATIONS DE BAS E

Au cours des dernieres annees, un certain

nombre d'initiatives de base ont vu le jour : leur

objectif etant de nettoyer les eaux de la region du

RAP de la communaute urbaine de Toronto . Ces

mesures proviennent de certains groupes comme

le Task Force to Bring Back the Don, le Black

Creek Project, le Save the Rouge Valley System et

I'Action to Restore a Clean Humber (ARCH) . Tons

ces organismes ont surgi afin de combler ce qui

etait perp comme une lacune de la part des

instances gouvernementales; les realisations de

I'ARCH constituent un bet exemple.

Cree en 1989,1'ARCH est le plus recent de

ces regroupements de citoyens ; c'est un organisme

non gouvernemental qui est consdtue de specialistes

de differentes disciplines et d'autres qui prennent

interet a la Humber . Parmi les projets en cours de

cet organisme, on compte la surveillance du deve-

loppement qui pourrait nuire au bassin versant et

la creation d'une base de donnees informatiques

pour seconder les efforts de depollution . Pour

cette organisation,l'objectif global est de resoudre

1'impasse actuelle des champs de competence et

definir un mecanisme efficace de mise en applica-

tion des programmes de qualite de 1'eau de la

Humber . Pour atteindre ces objectifs, l'ARCH agit

comme catalyseur aupres du gouvernement et du

secteur prive en exerpnt des pressions visant a

entreprendre la depollution .

L'ARCH croit que nous .avons les connais-

sances necessaires pour depolluer la riviere Humber

et que les obstacles ne sont pas de nature technique

ou scientifique, mais institutionnels . Par conse-

quent,l'ARCH propose de s'appuyer sur 1'impor-

tant corpus des realisations faites clans le bassin de

la riviere Humber, notamment le Humber River

Water Quality Management Plan qui a ete mene a

terme en 1986, clans le cadre des TAWMS . Ce plan

prevoit un ensemble de recommandations afin de

retablir la qualite de 1'eau clans le bassin versant de

la Humber, notamment des mesures pour eliminer

les debordements des egouts unitaires, attentier les

crues, regler les problemes de deversement de

pollution dans les egouts a partir des foyers et des

installations industrielles et reduire 1'erosion . Selon

I'ARCH, seules quelques recommandations d'impor-

tance mineure ont ete tirees du plan de gestion de

la qualite de I'eau de la Humber pour etre appli-

quees an plan de la communaute urbaine de

Toronto ; la plupart des recommandations demeu-

rent inscrites a titre de «mesures correctrices pos-

sibles» sur la liste produite clans le cadre du RAP .
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Carte 3.3 Bassin versant de la riviere Humber

En juin 1991, 1'ARCH a fait une propo-

sition spontanee a 1'equipe du RAP de la com-

munaute urbaine de Toronto afin de financer

la mise en oeuvre d'un mecanisme d'applica-

tion du RAP a 1'echelle du bassin versant.

L'idee etait de faire de la Humber un prototype

d'application des mesures fondees sur des «parte-

nariats a 1'echelle des bassins versants-, tel que

formule par la Commission royale dans son

document intitule Un point tournant. Cela pour-

rait alors serv ir de modele pour des inte rv en-

tions coordonnees dans d'au tres bassins versants .

LARCH a fait valoir que la Humber constituait

un choix logique parce qu'elle a le bassin ver-

sant le plus important et qu'elle passe par le

plus grand nombre de municipalites. Tot en

decembre 1991, Environnement Canada, le

ministere de I'Environnement de 1'Ontari o

et I'administration de la communaute urbaine

de Toronto etaient parvenus a un accord de

principe relatif a la proposition de I'ARCH ,

et le deblocage des fonds etait imminent .

Quoique cette initiative est louable, il est

regrettable que I'ARCH ait a creer un projet

pilote au lieu que le RAP lui-meme soit mis

au point .

Des les premiers jours des RAP, ceux

qui ont participe a 1'elaboration des plans

ont ete hantes par la question de la mise en

application . Pour regler l'impasse qui en resulte,

I'ARCH mise sur deux elements essentiels :

la participation de tous les intervenants cles e t
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1'adoption d'une demarche axee sur le bassin

versant . L'organisation est composee de per-

sonnes qui, avant tout, sont attachees a cette

riviere, se sentent responsables de son avenir

et qui veulent la voir retablie . Les fondateur s

de cette organisation, qui vivent pres de I'embou-

chure de la riviere, ont etabli des rapport s

avec des riverains qui vivent en amont, et its

se sont aper~us que la population des regions

de York et de Peel ainsi que du comte de

Dufferin aime aussi leur riviere! Mais les

membres de I'ARCH se sont rendus compte

que la participation des citoyens ne suffisait pas ;

it taut que tous les intervenants contribuent -

chaque palier de gouvernement ainsi que le

secteur prive . Par consequent, its ont propose la

tenue d'une etude clans le seul but de determiner

la meilleure fa~on d'obtenir la participation de

tons et chacun .

La demarche axee sur 1'ecosysteme fait

necessairement appel a une gestion fondee sur

des -unites ecologiques» . Mais qu'est-ce qu'une

unite ecologique appropriee? Pour les membres

de I'ARCH it s'est impose une unite qui pouvait

etre a la fois geree et comprehensible - le bassin

versant d'une riviere . La planification a 1'echelle

du bassin versant se fait a un niveau que les gens

saisissent d'emblee et susceptible de leur commu-

niquer l'impression d'etre en partie responsables

de la solution .

It ne fait pas de doute que l'appui apporte a

une strategie comme celle-la depasse les limites du

bassin versant de la riviere Humber . A ce sujet, on

lit clans le rapport provisoire de la Commission

intitule Un point tournant :

Le public est plus que dispose a appuyer

une telle collaboration . En fait, it est mani-

feste qu'il est pret a soutenir une strategie

commune qui tient compte de la sante e t

du bien-etre a long terme du secteur riverain

et de ses vallees fluviales . Les centaines

d'intervenants qui ont comparu devant la

Commission en temoignent .

11 se pent meme que le public soit

en avance sur le gouvernement . 11 ne fait

aucun doute qu'il aimerait voir les divers

paliers du gouvernement mener une action

commune et faire le necessaire pour

retablir 1'integrite du secteur riverain

et de I'ecosvsteme qui 1'entretient et

le definit .

INTERVENTIONS AU
NIVEAU DES GRANDS
LAC S

Lorsqu'il est mesure par la qualite de

1'eau,1'etat du secteur riverain du Grand

Toronto est inextricablement lie a celui de

1'ecosysteme du bassin des Grands Lacs . S'il

faut depolluer notre secteur riverain, it taut que

nous intervenions a 1'echelle regionale (peut-

etre a 1'echelle mondiale) tout autant qu'a

1'echelle locale . Cette revue de 1'etat des Grands

Vogues diferiontes, Newcastle

Lacs a souleve bon nombre des problemes

complexes que nous avons a affronter et, a

ce jour, les obstacles institutionnels que nous

avons rencontres ont ralenti la depollution .

Le public insiste de plus en plus pour que de s
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mesures correctrices soient appliquees . Mais vers

quoi orienter nos efforts?

La Commission royale est d'avis qu'iI faut

necessairement depolluer 1'eau du secteur riverain

du Grand Toronto ainsi que de ses bassins versants .

Afin d'accelerer le processus de regeneration,

huit recommandations importantes ont ete

formulees .

ACCORD RELATIF A LA

QUALITE DE L'EAU DANS

LES GRANDS LACS

S'il faut ameliorer la qualite de 1'eau

dans les Grands Lacs, il semble naturel de

commencer par 1'Accord relatif a la qualite de

1'eau dans les Grands Lacs (AQEGL) . Ratifie la

premiere fois par le Canada et les Etats-Unis en

1972, elargi en 1978 et reconduit en 1987, cet

accord est un document encourageant a plus

d'un titre. L'objectif global est exprime en termes

d'ecologie : retablir 1'integrite de 1'ecosystem e

du bassin des Grands Lacs . L'Accord contient

des objectifs precis ainsi que des objectifs pour

evaluer la sante de 1'ecosysteme .

Il comporte aussi des engagements e n

vue de mettre sur pied de nombreux programmes

de prevention de la pollution a partir de sources

agricoles, industrielles et municipales, ains i

que par certaines activites'comme le dragage,

le transport maritime et autres . En outre, les

Parties s'engagent a appliquer des programmes

de controle et de surveillance ainsi qu'a mettre

au point des plans d'action correctrice, des

plans d'amenagement panlacustre et plus

encore . L'Accord regorge de belles intentions,

de bons mots et de strategies logiques afin

d'aider a depolluer le bassin des Grands Lacs .

Neanmoins, il est evident que beaucoup des

engagements les plus fondamentaux qu i

ont ete pris en vertu de 1'Accord n'ont pas ete

respectes .

Il faut que cela soit bien compris parce

que nous approchons du moment (1992) ou

1'Accord devrait etre renegocie . Durant ce

processus, il y a la tentation «d'ameliorer»

1'Accord en elargissant sa portee, en affinant ses

strategies, en ajoutant de nouvelles annexes . Ceux

qui sont en faveur de la renegociation font valoir

que 1'Accord peut etre ameliore par Line ineilleure

definition des termes, 1'etablissement de priorites

et une explication plus precise de la demarche

axee stir 1'6cosysteme .

La Commission juge qu'il existe des

risques inherents a une tentative de renegocier

1'Accord maintenant, notamment celui de

depenser des energies sur des echanges inter-

nationaux a caractere theorique a tin moment

ou le public exige des interventions concretes

en we de la depollution des Grands Lacs .

La Commission n'est pas convaincue qu'en

etoffant 1'Accord elle permettra de resoudre

les problemes des Grands Lacs d'une fgon ou

d'une autre. La Commission est plutot d'avis

qu'en «amelioranb> I'Accord, cela conduirait

probablement a l'adoption de nouvelles echeances

qui ne seront pas respectees et de nouveaux

engagements qui ne seront pas tenus .

Bref, la Commission consid'ere que les

problemes relatifs a la qualite de Feau clan s

les Grands Lacs ne sont pas attribuables princi-

palement a des deficiences de 1'Accord . Cc

dernier, malgre ses imperfections, constitue

une bonne base sur laquelle elaborer une stra-

tegie de remise en etat des Grands Lacs . Cepen-

dant, il y a des structures non couvertes par

1'Accord qui doivent etre ameliorees pour

qu'on obtienne des progres importants clan s

la depollution des Grands Lacs . Deux de ces

changements, dont il sera question clans les

deux prochaines sections, sont essentiels : une

Commission mixte internationale plus efficace

et un accord Canada-Ontario bonifie .

LA COMMISSION MIXTE

INTERNATIONAL E

La Commission mixte internationale

a exerce un role unique et utile a titre de

controleur independant des progres en matiere

d'environnementdans les Grands Lacs et a titre

de catalyseur de la cooperation intergouverne-

mentale . Toutefois, depuis 1987, la base de

la Commission a ete regulierement erodee

par suite de restrictions financieres, de la

perte de membres du personnel forme et d e
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changements dans la structure des comites,

qui font qu'aujourd'hui, la CMI doute meme

de son role .

Les tentatives de retablir 1'ecosysteme

des Grands Lacs se trouveront renforcees par

]'existence d'une CMI forte et bien orientee,

qui peut servir de catalyseur, d'integrateur,

d'enqueteur independant, d'observateur et

de controleur . C'est pourquoi la CMI devrait

obtenir les ressources suffisantes pour s'acquitter

de ses obligations . Cela lui permettrait, par

exemple, d'accroitre son savoir-faire interne

plutot que d'avoir a dependre des gouvernements

qu'elle controle .

Depuis la rencontre biennale de 1985,

a Kingston, le public participe de plus en plus

aux rapports d'etape sur la depollution des

Grands Lacs . Cette participation a ete conside-

rable dans la sensibilisation de la Commission

a sa responsibilite .

Dans les prochaines annees, le public

s'interessera probablement de plus en plus

aux Grands Lacs, alors que les mesures cor-

rectrices commenceront a etre appliquees .

La Commission est d'avis que la population

du bassin des Grands Lacs peut mettre a

la disposition de la CMI un savoir-faire e t

des opinions utiles, et elle pense qu'il faudrait

creer un mecanisme pour rendre officie l

et permanent ce transfert de renseignements .

On pourrait creer un comite consultati f

de citoyens permanent qui conseillerait la

CMI et ses comites sur les questions dont ils

ont a traiter.

RECOMMENDATIO N

17 . La Commission recommande que le

gouvernement du Canada travaille

avec sa contrepartie americaine et la

CMIa :

• clarifier les roles et responsabilites de

la CMI ;

• assurer que la CMI possede un

financement,adequat et garanti sur

plusieurs annees afin qu'elle puisse

s'acquitter de ses responsabilites;

• mettre sur pied un comite consultatif

de citoyens afin de conseiller

regulierement la CMI .

L'ACCORD CANADA-ONTARIO

La plupart des observateurs des Grand s

Lacs concentrent leur attention sur la relation

entre le Canada et les Etats-Unis telle qu'elle

est definie et articulee dans 1'Accord . Ce fai-

sant, its ne tiennent pas compte de la realite

canadienne au plan des competences, car la

responsabilite de nombreux problemes d'envi-

ronnement est provinciale, et non federale .

Par consequent, en vue de la realisation des

engagements pris en vertu de 1'Accord, la rela-

tion entre le Canada et l'Ontario est plus

importante que celle qui existe entre le

Canada et les Etats-Unis . Elle prend forme

dans 1'Accord Canada-Ontario .

L'Accord Canada-Ontario est Fun des

secrets les mieux gardes dans le grand public

et tres peu compris par les nombreux groupes

de protection de 1'environnement a l'oeuvre

dans le bassin des Grands Lacs. Cette situation

est a tout le moins ironique lorsqu'on se dit

que 1'Accord Canada-Ontario est la cle (du cote

canadien) de 1'application de 1'Accord relati f

a la qualite de 1'eau dans les Grands Lacs . Tout

comme 1'AQEGL definit les responsabilites d u

Rapports et responsabilites au regard de
la qualite de I'eau dans les Grands Lac s

E: U . < AQEGL

Ontario
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Canada et des Etats-Unis all regard de ]a depolhi-

tion des Grands Lacs, 1'Accord Canada-Ontario

definit les responsabilites du gouvernement

federal et du gouvernement de 1'Ontario au

regard de leur depollution .

11 existe des accords Canada-Ontario

relatifs a la qualite des Grands Lacs depuis

1971 . L'Accord actuellement en vigueur a

ete conclu en avril 1985 et est venu a echeance

le 31 mars 1991 . ( Depuis, il a ete reporte tem-

porairement pour une periode indefinie .) On

y retrouve les memes principes que ceux men-

tionnes dans 1'AQEGL : 1'elimination pratique-

ment totale des substances toxiques remanentes,

le financement partage des installations publiques

de traitement des dechets et les mecanismes

coordonnes de planification en vu e du con-

trole de toutes les sources de pollution . O n

y trouve egalement les memes objectifs gene-

raux et specifiques de depollution que ceux de

1'AQEGL .

L'objectif fondamental de 1'entente Canada-

Ontario est le retablissement de 1'ecosysteme du

bassin des Grands Lacs . Le but est de «renouveler

et renforcer la collabora tion entre le Canada et

I'Ontario en vue du respect des obliga tions prises

par le Canada en vertu de 1'Accord (AQEGL) `et'

d'assurer le partage des couts de programmes spe-

cifiques dans lesquels I'Ontario s'engagera afin

d'aider le Canada a s'acquitter de ses obligations),

(Accord Canada-Onta ri o relatif a la qualite des

Grands Lacs, 1985) .

Dans 1'Accord de 1985, le Canada et

1'Ontario ont accepte de contribuer a parts egales

aux couts des .programmes realises dans le cadre

de I'ACO (excep tion faite de ]a construction des

stations d'epurati on des eaux usees) . Dans cet

accord, un plafond des depenses etait egalement

prevu : 22,1 millions de dollars an total en six ans .

Se faisant 1'echo de 1'AQEGL, cette version de

I'Accord precisait a quoi s'engageaient le Canada

et 1'Ontario dans leur lutte contre la pollution dans

les Grands Lacs. On y trouvait des programmes et

d'autres mesures portant sur les points suivants :

• le traitement des dechets municipaux et

industriels;

• le controle du phosphore ;

• la pollution par le transport maritime et le

dragage;

• la pollution par les activites reliees aux

utilisations des terres;

• les substances polluantes dangereuses et les

substances toxiques remanentes ;

• les plans d'action correctrice ;

• les inventaires annuels des pollueurs et des

taux de conformite .

Le Canada et 1'Ontario doivent reneg o-

cier I'Accord et la Commission croit qu'il est

imperatif que 1'ACO soit modif3e de fa~on a

cc que les objectifs prev .ts dans I'AQEGL

puissent etre atteints . Les observateurs ont

suggere un certain nombre d'ameliorations

qui pourraient etre apportees au cours d e

la renegociation .

En premier lieu, ces negociations

entre le Canada et 1'Ontario devraient etre

publiques plutot que d'etre debattues, comme

par le passe, par des bureaucrates derriere

des portes closes . Cette fa~on de proceder

aurait encore pu etre acceptable meme en

1985, mais aujourd'hui, le public insiste pour

participer a 1'elaboration de mesures de cette

importance . Par exemple, en 1987, soit au

moment de la renegociation de 1'AQEGL

par le Canada et les Etats-Unis, le Secretaire

d'Etat aux Affaires exterieures de 1'epoque,

1'honorable Joe Clark, avait nomme deux membres

d'organisations non gouvernementales sur

1'equipe canadienne de negociation . De telles

nominations assureraient la responsabilisatio n

a un moment critique dans la demarche en

vue de depolluer le bassin des Grands Lacs .

Par surcroit, comme les municipalites auront

un role important sur le plan du finance-

ment des initiatives locales de depollution,

elles aussi doivent participer aux negociati ons.

Deuxiemement, le nouvel Accord

entre le Canada et I'Ontario cfoit etre axe

davan tage sur I'obtention de resultats et etre

conp de maniere a cc qu'il soit davantage

applicable . Tel qu'il est,1'Accord est en bonne

partie un mecanisme de coordination. Mai s
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Nous sommes faVonnes, affirmons-

nous, par notre znilieu . Mais trop sou-

vent, nous perdons de vue que celui-ci

est le fruit de nos actions .

Carnian B. 1904 . The Kinship oJeValure. Boston .

s'il doit atteindre son objectif, soit d'assurer le

respect des obligations du Canada en vertu

de l'AQEGL, il doit fournir un cadre qui per-

mette la realisation des engagements . 11 faut

donc que I'Accord Canada-Ontario comporte des

cibles strategiques, des structures administratives,

des mesures de la performance ainsi que des

calendriers . En outre, il devrait decrire claire-

ment les roles et les responsabilites des differents

intervenants .

Troisiemement, I'Accord doit traiter du

financement des programmes en vue du respect

des engagements pris dans le cadre de 1'AQEGL,

y compris une repartition raisonnable des couts

entre les parties . L'Accord doit aussi assurer

qu'il y a des fonds suffisants pour permettre

1'atteinte des objectifs. Il est evident que le

plafond fixe dans I'Accord de 1985 (en moyenne,

3,7 millions de dollars par annee) est nettement

insuffisant pour regler les probl6mes . Dart s

le seul cadre des plans d'action correctrice, le

coitt de la depollution du cote canadien est

de l'ordre de 19 milliards de dollars . 11 faut

ajouter a cela le cout de la surveillance des

Grands Lacs ainsi que des programmes de

lutte contre la pollution par des sources indus-

trielles et municipales, par le ruissellement

rural et urbain, par les depots atmospheri-

ques, par le dragage et d'autres : il est evident

qu'iI faut un financement d'un ordre de

grandeur bien superieur .

Si les deux gouvernements ne sont

pas en mesure d'engager ces depenses, ils

devraient le dire franchement pour ne pas

tromper le public . ,k tres breve echeance, la

serie de la phase 1(Track 1) des plans d'action

correctrice necessitera des sommes impor-

tantes . Tels que definis par la CMI, ce son t

des programmes existants qui peuvent etre

acceleres avant meme que le plan d'action

correctrice soit complete .

Quatriemement, il y a la question des

responsabilites. Tous les deux ans, le Canada

et les Etats-Unis font etat de leurs progres a

la CMI qui produit son propre rapport sur

1'ensemble des progres accomplis dans le

bas sin des Grands Lacs. Toutefois, le rapport

du Canada est constitue essentiellement d'une

liste des programmes en cours. Les signataires

de I'Accord Canada-Ontario devraient elabo-

rer un ensemble d'indicateurs pour mesurer

les progres des plans d'action correctrice .

Ces indicateurs devraient etre simples et faciles

a comprendre, comme le nombre de plages

ou a ete affiche le niveau dangereux de pollu-

tion, le nombre d'especes de poissons don t

la consommation est interdite ou la frequence

des problemes de reproduction chez les oiseaux

aquatiques .

Les signataires de I'Accord Canada-Ontario

devraient deposer des rapports publics annuels

de leurs realisations, en faisant reference a

cet ensemble d'indicateurs et devraient indi-

quer quelles sommes ont ete depensees et par

quels signataires . Cela permettra aux contri-

buables canadiens d'evaluer de quelle fa~on

leurs cotisations sont depensees et de mesurer

des progres tangibles .

Cinquiemement, le public devrait participer

aux activites de 1'ACO sur une base permanente .

Pour cela, on pourrait nommer aux differents

comites de I'ACO des membres du public ou

encore creer un comite consultatif de citoyens

permanent .

RECOMMENDATION

18 . La Commission recommande que le

gouvernement federal et le gouve rnement

de 1'Ontario renegocient I'Accord Canada-

Ontario et :

• qu'ils negocient publiquement,

avec la participation explicite des

municipalites et des organisations

non gouvernementales ;
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• qu'ils assurent que le nouvel ACO

soit assorti de cibles strategiques,

de structures administratives et

de calendriers pour mesurer les

progres ;

• qu'ils explorent les possibilites de

financement, y compris la prestation

an cout reel des services d'aqueduc

et d'egout

• qu'ils assurent que le nouvel ACO

soit assorti de mecanismes pour

repartir les coins de la depollution

entre les parties, qu'il y ait le s

fonds adequats pour 1'execution des

programmes conformement aux

termes des engagements pris en

vertu de 1'AQEGL, et que des fonds

soient rendus disponibles afin

d'accelerer les programmes d e

RAP de la Phase 1 ;

• qu'ils developpent un ensemble

d'indicateurs des progres dan s

le cadre des plans d'action correc-

trice, et qu'a tous les ans, ils fassent

rapport a la population canadienne

des progres accomplis en appliquant

ces indicateurs et en indiquant

quelles sommes ont ete engagees ;

• qu'ils fassent participer le public

de maniere permanente aux activites

de I'ACO et a la surveillance .

STRATEGIE MUNICIPALE

ET INDUSTRIELLE DE

DEPOLLUTION

Pour 1'instant, la Strategie municipale

et industrielle de depollution (MISA) cons-

titue le principal instrument de I'Ontario

pour reduire le debit des polluants toxiques

clans le lac Ontario . Bien que cette Strategie

doive servir a 1'etablissement de nouvelles

normes strictes applicables aux rejets indus-

triels directs, aux rejets des stations d'epura-

tion des eaux usees municipales ainsi qu'aux

rejets industriels indirects (qui se font par

1'intermediaire des reseaux d'egout munici-

paux), cette Strategie, comme nous 1'avons dit,

croule sous les retards : le controle des respon-

sables de rejets industriels directs a pris quatre ans

de retard alors qu'il ne s'est pratiquement rien

fait dans les deux autres secteurs . Cette situation

est inacceptable .

Depuis les trois ans qu'elle existe, la

Commission a constate, avec une frustration

grandissante, qu'il ne se faisait pas de progres

relativement a MISA . Ce peu de progres com-

bine a une application inadequate des regle-

ments existants font que le Canada est en

mauvaise posture par rapport aux Americains

sur le plan de la lutte contre la pollution dans les

Grands Lacs .

RECOMMENDATION

19. La Commission recommande que 1'Ontario

intervienne rapidement pour reduire

la pollution des voies d'eau de la province,

particulierement par la mise en oeuvre la

plus rapide possible de MISA, de fa~on a :

• etablir des reglements qui s'appli-

quent aux rejets industriels directs ;

• fixer un programme, assorti de

cibles et de calendriers, pour

controler la pollution du secteur .

municipal, et prendre les mesures

necessaires a la mise en application

d'un tel programme ;

• etablir un programme, assorti de

cibles et de calendriers, pour

controler les rejets industriels

dans les reseaux d'egout munici-

paux, et prendre les mesures

appropriees a 1'application d'un

tel programme .

PLAN D'ACTION CORRECTRICE

DE LA COMMUNAUTE URBAINE

DE TORONTO ET DE LA REGION

En bonne partie, le succes des plan s

canadiens d'action correctrice depend de la

renegociation de I'Accord Canada-Ontario .

Sans un ACO qui comprend des ententes de

financement et qui debloque des fonds pour l a
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depollution des Grands Lacs, il sera impossible

d'appliquer les RAP de maniere efficace . II en va

de meme pour la planification des RAP, qui se

termine par la redaction du document d e

phase 2 ofi les responsabilites et les calendriers

de paiement des activites de depollution sont

enumeres . En plus d'un ACO forme et efficace

d'autres elements de planification doivent etre

etudies an cours de I'elaboration du RAP de la

communaute urbaine de Toronto .

Le RAP de la communaute urbaine de

Toronto, qui a ete en butte a de nombreuses

difficultes depuis son lancement en 1986, est

une tentative d'elaborer une solution pour regler

un ensemble immense et complexe de problemes

qui resultent du fait que 2,5 millions de personnes

vivent, travaillent et ont des loisirs dans Line aire

plutot restreinte .

L'inexistence d'une veritable .strategie

ecosystemique sur la depollution du secteur

riverain et des bassins versants de la commu-

naute urbaine de Toronto, constitue le plus

grave de ces p•obl'emes. Une telle strategie

necessite une reorientation fondamentale

de la pensee traditionnelle, soit celle de la

conception compartimentee a la protection de

I'environnement et qui porte sur la gestion

de 1'environnement externe, pour passer a la

nouvelle . La strategie ecosystemique met 1'accent

sur l'integration plutot que sur la comparti-

mentation, et se fonde sur la gestion des activites

humaines dans le cadre d'un systeme naturel

dont nous ne sommes qu'un seul des elements

composants. On ne peut parvenir a Line pens&

ecosystemique par voie legislative, mais on

pent y arriver en modifiant notre philosophie

et nos valeurs personnelles . Neanmoins,

deux mesures bien concretes peuvent aide r

a reorienter le RAP de la communaute urbaine

de Toronto vers une demarche axee sur

1'ecosysteme .

Pour commencer, la CMI a demande

que le rapport de la phase 1(definition des

problemes) soit reecrit de maniere a mieux

illustrer les problemes et de maniere a jeter

les bases d'une strategic ecosystemique du

developpement du RAP . Le Draft Discussion

Paper on Remedial Options doit aussi etre mis a

jour et reorganise a 1'echelle des bassins versants .

Bien que l'equipe du RAP entende apporte r

des revisions dans le cadre du document de la

phase 2, la Commission est d'avis que ces revi-

sions devraient etre apportees avant que cette

phase 2 ne soit terminee, et principalement

parce que les notions d'ecosysteme et de

bassin versant sont les elements fondamentaux

dont il faut disposer pour pouvoir choisi r

les mesures possibles de correction dans le

plan final .

Deuxiemement, tel qu'il est explique

dans Un point tournant, nous sommes d'avis

qu'une demarche axee sur le bassin versant

devrait etre adoptee dans le RAP de la commu-

naute urbaine de Toronto : les solutions possibles

devraient Eire elaborees en fonction de chacun

des six bassins versants principaux, porter su r

le retablissement de la qualite de 1'eau dans ces

bassins versants, et etre coordonnees et integrees

dans le RAP d'ensemble . Parce que les activites

doivent etre gerees par unites ecologiques ,

selon la strategic ecosystemique, nous pensons

aussi que les municipalites comprises dans ces

bassins versants devraient etre amenees a participer

an developpement du RAP a titre de partenaires

veritables .

Pour etre efficace, le RAP necessite trois

types d'ameliorations : un financement adequat,

un appui ferme du public et une application

rapide . La Commission n'est pas convaincue

que le RAP de la communaute urbaine de

Toronto a obtenu les ressources necessaires a

l'atteinte de ces objectifs . En toute logique ,

des 17 RAP canadiens, cette initiative est la plus

complexe, couvre la plus grande superficie et

touche potentiellement le plus grand nombre

de personnes.

Le RAP de ]a communaute urbaine de

Toronto n'ajamais ete presente de maniere

efficace au public, de fa~on a obtenir de celui-ci

I'appui necessaire a la depollution des bassins

versants et du secteur riverain . Cependant,

I'acceptation generale et un vaste appui public

sont essentiels a son application . Sans ces ingre-

dients, un plan, pen importe sa valeur, fini t
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probablement par accumuler la poussiere sur

une etagere .

L'equipe du RAP prend des mesures

pour obtenir la participation publique au moyen

d'activites organisees autour de la parutio n

d'un document qui presente sommairement

les strategies . Mais c'est une reponse partielle .

L'equipe doit elaborer un programme comple t

et permanent de presentation publique pour sensi-

biliser la population de la communaute urbaine de

Toronto et la faire participer . La meilleure fa~on

d'obtenir ce resultat peut etre le recours a une

conception fondee sur le bassin versant, ce qui

pourrait creer chez les gens de 1'enthousiasme

pour la depollution de leur propre riviere,

ruisseau ou partie du secteur riverain .

Enfin, les delais accumules par le processus

du RAP sent injustes pour les membres du public

qui ont investi autant d'energie et de temps dans

son elaboration . Ces retards risquent egalement de

le rendre redondant : pendant que 1'elaboration

du RAP progressait a pas de tortue, les regions et

les municipalites ont mis sur pied des projet s

qui coutent des millions de dollars - tous sans

avoir de cadre uniforme .

Par exemple, l'administration de la commu-

naute urbaine de Toronto procede ou a procede

a des evaluations environnementales relatives a

1'agrandissement de la station centrale d'epuration

des eaux usees, de l'usine de filtration R . L . Clark

et du grand collecteur de la Don . Elle etudie egale-

ment 1'avenir de la station d'epuration des eaux

usees de North Toronto et elabore une strategie de

conservation de 1'eau . La ville de Toronto applique

un plan d'ensemble pour son reseau d'egouts .

Chacun de ces projets a des incidences sur la

qualite de 1'eau des bassins versants et le long du

secteur riverain, et devrait se faire selon les orienta-

tions donnees par le RAP . Mais 1'agrandissement

de la station d'epuration des eaux usees, par

exemple, qui est 1'objet de l'une des evaluations

environnementales de la communaute urbain e

de Toronto, n'a pas ete choisi comme meilleure

mesure possible de correction car le choix de

ces mesures n'a pas encore ete fait .

Il faut absolument terminer la preparation

de la phase 2 du plan d'action correctrice . La

Commission est d'avis que le gouvernement federal

et le gouvernement de I'Ontario devraient prendre

toutes les mesures necessaires pour empecher de

nouveaux retards dans la mise en application du

RAP de la communaute urbaine de Toronto .

RECOMMENDATION S

20. La Commission recommande que le

gouvernement federal ainsi que le gou-

vernement de 1'Ontario adoptent une

veritable strategic ecosystemique dans

1'elaboration du plan d'action correctrice

de la communaute urbaine de Toronto

et de sa region . Cela signifie que :

• dans les meilleurs delais possibles,

et avant le document de la phase 2

il faudrait reecrire la definition d u

S'il est une echelle qui convient a 1'C-veil

ecologique, susceptible de montrer aux

citoyens qu'ils sent la cause d'un effet

environnemental, c'est bien le niveau

regional; en effet, a ce niveau, toutes les

questions d'ordre ecologique echappent

au domaine de la philosophie et de la

morale et sont traitees de m an iere imme-

diate et personnelle . Toutes choses

etant egales, les gens ne po lluent pas et

n'endommagent pas les systemes naturels

essentiels a leur survie et a leur subsis-

tance s'ils peuvent observer directement

la situation ; ils n'epuiseront pas sciem-

ment, non plus, une ressource qui

les entoure de maniere inunediate

s'ils per coivent qu'elle est precieuse,

necessaire et vitale . Us ne detruiront pas,

non plus, des especes dont ils peuvent

constater l'importance pour le fonction-

nement uniforme de 1'ecosysteme .

Sale, K. 1985 DweUers in the land : the bioregional vision . San

Francisco : Sierra Club.

i
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probleme de maniere a mieux refleter

les renseignements les plus recents

sur les causes et les sources de mauvais

fonctionnement de 1'ecosysteme, et

les mesures possibles de correction

devraient etre revisees de fa~on a ce

qu'on incorpore les renseignements

les plus recents ainsi que les apports

des examens tenus par les comites

du RAP ;

• i] y aurait lieu d'adopter une con-

ception fondee sur le bassin versant

afin de preciser les problemes, de

choisir les mesures possibles de

correction et de mesur.er les pro-

gres accomplis ; en outre, les

municipalites devraient participer

a titre de partenaires a 1'elabora-

tion du RAP a I'echelle des bassins

versants .

21 . La Commission recommande en outre

que le gouvernement federal et le gou-

vernement de l'Ontario attribuent

davantage de ressources au RAP de la

communaute urbaine de Toronto pour

tenir compte de la complexite et de la

portee actuelles des proWmes clan s

la region visee, ainsi que de la densite

de la population qui est touchee .

22 . La Commission recommande que le

gouvernement federal et le gouvernement

de 1'Ontario appliquent un programme effi- .

cace et permanent de sensibilisation et de

participation du public afin de mieux faire

connaitre le RAP et d'obtenir 1'appui neces-

saire a sa niise en application .

23 . La Commission recommande aussi que

le gouvernement federal et le gouverne-

ment de 1'Ontario prennent toutes les

mesures necessaires pour eliminer tout

nouveau retard dans I'elaboration du RAP et

qu'ils s'assurent que la date visee pour le

depot du RAP de la phase 2 (fin 1992 )

soit respectee .

PROGRAMME DE LA BIOREGION

DU GRAND TORONTO :

RESEAU DE RECHERCHE

ET DE RENSEIGNEMENT S

Dans tout mecanisme de prise de decisions

relative a des ecosystemes, il est essentiel de

disposer de bons renseignements scientifiques,

sous une forme qui peUt etre integree et rendue

facile d'acces a tous les intervenants et a tous

les interesses . Tout au long de ses travaux, la

Commission a constate qu'il y avait foisonne-

ment de renseignements relatifs au secteur

riverain et a la bioregion de Toronto, mais que

ces renseignements sont eparpilles en beau-

coup d'endroits et sont difficiles a synthetiser a

cause de differences dans les strategies et les

methodologies employees .

Dans l'analyse faite de ces questions

clans le document Voies inultiples, le rapport de

I'examen environnemental du secteur d'East

Bayfront et du secteur industriel portuaire,

l'equipe responsable de I'examen a recommande

1'etablissement d'un reseau de recherches

et de renseignements qui porte sur les etudes

ecosystemiques-de la bioregion du Grand

Toronto . Cette equipe a signale qu'il existe

deja beaucoup de reseaux de renseignements

et de bases de donnees ; ce qu'il faut essentielle-

ment, c'est de les relier, de coordonner les efforts

de recherche et de rendre les renseignements

accessibles aux organismes gouvernementaux ,

aux organisations sans but lucratif, au secteur prive

ainsi qu'au grand public .

Par la suite, le Centre canadien des

eaux interieures (CCEI) a tenu plusieurs ren-

contres exploratoires de representants des

ministeres federaux et provinciaux interesses,

de la Commission, des universites et du secteur

prive . Ces intervenants ont convenu qu'un

programme de renseignements pour la bio-

region du Grand Toronto est essentiel au

processus de prise de decisions et a la gestion

de I'environnement clans la region . Parmi les

initiatives qui necessitent un tel programme ,

il y a notamment le plan d'action correctrice

de la communaute urbaine de Toronto, les

strategies de prevention de la pollution, I'etud e
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de planification de la Oak Ridges Moraine,

le plan de regeneration du littoral du Grand

Toronto, les strategies appliquees aux bassins

versants et les plans municipaux a caractere

ecosystemique .

Un systeme prototypique propose

d'information - le RAISON (Regional Analysis

by Intelligent Systems on a Microcompute r

ou analyse regionale par systemes intelligents

sur micro-ordinateur) - a ete mis au point par

l'Institut national de recherche stir les eau x

au CCEI . II a ete applique avec succes a 1'eva-

luation du probleme des pluies acides, et

1'OTAN a recemment juge que c'etait un des

systemes les plus perfectionnes de son genre

au monde .

. Un reseau d'information et une initia-

tive de recherche fondee sur 1'ecosysteme

pour la bioregion du Grand Toronto sont

completement compatibles avec le Plan

d'action en matiere des sciences et des tech-

nologies du Plan vert du Canada . Ce plan met

1'accent sur le caractere souhaitable de parte-

nariats qui permettront au gouvernement

federal de travailler en association avec d'autres

paliers de gouvernement afin d'atteindre des

objectifs communs tout en appliquant une

strategie ecosystemique . Il propose egalement

de creer un reseau national d'information

environnementale afin d'appuyer la presen-

tation des resultats sur 1'etat de 1'environne

ment ainsi que des previsions relatives a

1'environnement.

Le projet de programme de la bioregion

du Grand Toronto pourrait constituer un ele-

ment essentiel d'un tel reseau destine a sou-

tenir le mecanisme de prise de decision s

dans la region du Canada qui compte la

plus forte concentration de population,

la plus forte hausse de population ainsi

que le plus haut niveau d'agression de

1'environnement.

Ce programme concret pourrait fort

bien amorcer le processus essentiel d'etablir

un climat de cooperation entre les gouverne-

ments, les institutions, le secteur prive ainsi

que les organisations non gouvernementales .

RECOMMENDATION

24. La Commission recommande que le

gouvernement federal, avec la participation

d'autres parties interessees, etablisse tin

reseau de recherche et de renseignements

axe sur les etudes ecosystemiques de la

bioregion du Grand Toronto . Un tel reseau

informatique pourrait :

• appliquer de nouvelles techniques en

intelligence artificielle et en systemes

experts a la compilation, a la synthese

et a la production de renseignements ;

• combler certaines lacunes au niveau

de notre connaissance scientifique des

liens complexes entre des activites

socio-economiques et la qualite de

1'environnement;

• transferer les connaissances et les

techniques a des decideurs de la

bioregion du Grand Toronto ainsi

qu'au secteur prive en vue d'une

commercialisation mondiale ;

• etre mis en oeuvre par un regroupe-

ment pour la recherche sur les ecosys-

temes . Pareil regroupement pourrait

comprendre des scientifiques et des

gestionnaires de 1'environnement des

universites et des coll'eges regionaux,

des representants de tous les paliers

de gouvernement, le Centre for

Green Enterprise and Industry, le

Centre de documentation sur le

secteur riverain canadien, le s

offices de protection, le secteur de

l'informatique, des consultants en

environnement ainsi que des orga-

nisations non gouvernementales.

La Commission est d'avis que les huit recom-

mandations de ce-chapitre nous approcheron t

des objectifs du RAP de la communaute urbaine

de Toronto, soit d'obtenir une eau qu'on peut

boire et dans laquelle on peut se baigner et

pecher . Si elles etaient appliquees, ces recom-

mandations devraient constituer, par I'entremis e
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de la CMI, un mecanisme controleur efficace et

credible pour la surveillance de la depollution des

Grands Lacs. Au moyen d'un Accord Canada-

Ontario rajeuni, ces recommandations devraient

assurer que les engagements pris en vertu de

1'Accord relatif A la qualite de 1'eau dans les

Grands Lacs seront respectes . L'adoption d'une

veritable strategie ecosystemique dans le RA P

de la communauteurbaine de Toronto apportera

un cadre de planification stable en vue de 1'elabo-

ration du plan et la renegociation de I'Accord

Canada-Ontario garantira que les fonds necessaires

a 1'application du plan seront disponibles .

La mise en application acceleree de

MISA reduira de fgon considerable la pollution

apportee dans le lac Ontario et constituera une

assise stir laquelle preparer de futurs programmes

encore plus complets .

Enfin, la creation d'un programme en vue

de recueillir des renseignements complets, inte-

gres et accessibles stir 1'etat de 1'environnement

facilitera la planification, la surveillance et

I'analyse de 1'ecosysteme .
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CHAPITRE 4 :

LE LITTORA L

Depuis une dizaine d'annees, on se

preoccupe de plus en plus de la nature et

de 1'etendue des travaux de remblayage, des

mesures de lutte contre I'erosion et des autres

modifications apportees au littoral de la bio-

region du Grand Toronto . Dans les annees 1980,

des rapports prepares a 1'intention du ministere

de I'Environnement (ME) revelaient la presence

de quantites considerables de metaux lourds et

de polluants organiques dans certaines des

terres utilisees pour les travaux de remblayage .

Le premier rapport provisoire (1989) de la

Commission royale fait egalement etat de

certains sujets de preoccupation :

Les analyses (du ministere de

1'Environnement) ont clairement montre

que les travaux de remblayage, s'ils n'ont

guere d'incidences, sinon aucune, sur la

qualite des eaux de surface, contribue nean-

moins a la pollution generale des sediments,

ce qui peut avoir des effets deleteres sur la

chaine alimentaire .

. . . les modifications considerables

apportees au littoral du lac Ontario ont

change les processus littoraux naturels de

telle fa~on que les contaminants se sont

accumules dans les sediments; par le passe, ces

polluants auraient ete transportes vers le large .

Il n'existe pas d'evaluation complete

des effets cumulatifs du remblayage dans le

secteur riverain de Toronto .

Dans Un point tozcrnant, le rapport provi-

soire de 1990, la Commission reconnait que le

remblayage et d'autres formes de modification

du littoral peuvent comporter des avantages,

mais de nouveau, se dit preoccupee par ces

pratiques . La Commission confirme en outre

que la situation lui apparait suffisamment

grave pour demander que les autres travaux

de remblayage prev2is fassent 1'objet dun

moratoire en attendant que la question soit

etudiee en detail . Enfin, la Commission recom-

mande que le gouvernement provincial for-

mule dans les plus brefs delais une politique

globale de remblayage et la soumette a]'examen

du public .

Le gouvernement provincial a agi avec

promptitude : d'abord, en decembre 1990, la

ministre de 1'Environnement a annonce a

I'assemblee legislative qu'elle avait demand e

a la Commission royale d'etudier les « . . . poli-

tiques, pratiques, techniques et methodes

pouvant contribuer a la regeneration du

littoral- .

L'expression ,regen&afion du littoral .

n'a pas ete choisie a la legere : a 1'evidence,

la Ministre voulait plus qu'une simple etude

sur le remblayage, le mot -regeneration-

denotant 1'intention d'amenager un litto-

ral plus sain, plus profitable pour la popu-

lation environnante . Le remblayage aurait

sa place dans 1'etude, mais s'inscrirait dan s
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le contexte elargi de la durabilite, au point

de vue environnemental, economique et

social .

Pour etudier les differents aspects

de la question ainsi que les options possibles,

la Commission a cree le Groupe de travail

sur la regeneration du littoral, compose de

neuf personnes aux competences et a 1'expe-

rience diversifiees . Le Groupe s'est reuni pour

la premiere fois en fevrier 1991 ; son rapport,

Rigeneration du littoral de la biorigion du Grand

Toronto, paraissait an mois de septembre suivant .

Avec cc document et les presentations faites

aux audiences publiques et ailleurs, la Com-

mission disposait d'informations detaillee s

sur les probl'emes et les possibilites de la

regeneration du littoral .

HISTORIQUE DES

MODIFICATIONS

AU LITTORA L

Il faut rappeler que le littoral du lac

Ontario a evolue depuis le retrait des glaciers ,

il y a de cela quelque 15 000 ans . Il est tout aussi

impossible de le retrouver « tel qu'il etait» qu e

de le conserver dans son etat actuel, car des forces

echappant au controle de 1'homme le fa~onnent

sans cesse .

f usqu'a 1'arrivee des premiers Europeens,

au XVIIIe siecle, les habitants des regions bor-

dant le lac Ontario s'adaptaient au littoral

sans chercher a en changer le caractere . Le

vent, 1'eau, le froid et la glace fa~onnaient le

rivage : la glace deplapit le sol, fissurait les

roches et hatait le travail d'erosion de 1'eau

sur les berges des ruisseaux et des rivieres et

sur le rivage du lac . Les vagues, fouettees par le

vent, battaient le rivage sans relache, y delogeant

les roches et la terre . Au sable arrache du

littoral par 1'erosion venaient s'ajouter les sedi-

ments apportes par les ruisseaux et les rivieres ;

comme une meule, en tourbillonnant dan s

les eaux peu profondes de la zone cotiere, cc

materiau sableux erodait le fond du lac et

le'littoral .

. Quant a la glace, charriee par les vagues

avec les sediments, elle battait le rivage comme

un belier et sous son attaque, le littoral et les

peninsules out graduellement recule . Dans

les zones abritees ou les vagues et le courant

devenaient trop faibles, les sediments se sont

deposes, formant ou engraissant des plages,

des barres de sable, des peninsules et des iles .

Les materiaux arraches aux falaises Scarborough

par I'erosion, enrichis par les apports de la

riviere Don, se sont accumules en une penin-

sule qui devait former plus tard les Iles de

Toronto .

Sans cesse, les sediments littoraux recons-

truisaient les barres de sable qui, a 1'embouchure

d'un grand nombre de rivieres et de ruisseaux,

etaient essentielles pour empecher les eaux

glacees remontant des profondeurs du lac

Ontario de penetrer dans les marais . Le s

eaux chaudes de ces derniers constituaient

un milieu riche, propice au developpement

de toutes sortes de plantes aquatiques, de

poissons, d'oiseaux et d'autres especes

animales .

A leur arrivee au XVIIIe siecle, les

explorateurs et les marchands europeens ont

trouve, a 1'embouchure de tous les cours d'eau,

rivieres et ruisseaux, des populations indigenes

entourees d'une nature luxuriante et debor-

dante de vie . Dans les eaux abritees par les

fleches ou les barres de sable, toutes sorte s

de poissons trouvaient leur nourriture et se

reproduisaient . A 1'embouchure de affluents

comme les ruisseaux Bronte et Sixteen Mile

ou les rivieres Credit, Humber et Don, des

marais regorgeaint de gibier d'eau .

Les plages, les bois, les marais et les

iles formaient un habitat riche et vane pour

le cerf, le lynx, le castor, l'ours noir et pour

bien d'autres animaux ainsi que pour toutes

sortes de plantes . On trouvait clans la region

plus de 50 especes de poissons, 270 especes

d'oiseaux et les animaux etaient innombrables .

Offrant abri et nourriture en abondance, la

region a attire les colons europeens : alors,

comme aujourd'hui,1'homme a voulu modi-

fier le littoral, 1'amenager pour ses besoins .

Les premieres modifications, des jetees

rudimentaires, permettaient aux navires a
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Les derniers cpetheurs de pierres .9 d Port Credit

fort tirant d'eau de se rendrejusqu'au rivage

pour 1'embarquement et le dechargement.

Il fallait des pierres pour lester les

voiliers et pour construire les fondations et

les murs des batiments . Il etait facile d'en

ramasser sur les plages et dans les eaux peu

profondes pour approvisionner les entreprises

de transport maritime et de construction ;

bientot des groupes prosperes de «pecheurs

de pierres» etaient a 1'oeuvre sur tout le litto-

ral de la region, se servant de fourches aux

dents coudees pour degager les pierres du

fond et les hisser hors de 1'eau . Dans les

annees 1830, les pecheurs de pierres reti-

raient ainsi du lac jusqu'a 43 000 tonnes

metriques (47 000 tonnes) de pierres

annuellement .

Malheureusement a cette epoque, on

ignorait combien les pierres qu'on retirai t

de la zone cotiere etaient importantes dans la

dynamique du lac, car elles procuraient un

enrochement pour le fond du lac et pour le

littoral : lorsqu'on les a enlevees, l'erosion du

rivage s'est acceleree . En 1857, les agriculteurs

de la zone riveraine, inquiets de voir disparaitre

leurs proprietes et leurs paturages, ont obten u

du gouvernement 1'adoption de la Three-Rod Law .

Cette loi, qui interdisait 1'enlevement des pierres

dans une bande littorale de 15 metres (trois

-rods-), arrivait trop tard, car en bonne partie

deja, le mal etait fait . L'habitat de certains poissons

etait detruit, tandis que des installations et des

terres agricoles riveraines etaient endommagees

ou avaient disparu .

Ce scenario s'est souvent reproduit jusqu'a

nosjours : on entreprenait une activite utile

(comme la recolte de pierres, fondement essen-

tiel du developpement), sans penser aux conse-

quences qu'elle pourrait avoir sur le milieu

naturel . On ne considerait pas vraiment, non

plus, le dommage qui pourrait en resulter pour

1'economie riveraine (agriculture et peche) .

Au debut, ces activites n'etaient pas reglemen-

tees ; ce n'est qu'apres avoir constate de graves

dommages qu'on a fixe des limites, ce qui revient

a«mettre un empl"atre sur unejambe de bois» .
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Table 4.1 Principaux projets de
remblayage dans la bioregion du
Grand Toront o

Projet Superficie

(hectares) (acres)

Parc J.C. Saddington 10 24
Parc Lakefront Promenade 30 14
Colonel Samuel Smith

zone du secteur riverain 28,5 70
Parc Humber Bay - est et attest 40 99
Ontario Place 38 94
Parc Tommy Thompso n

(terre et eau) 470 1 161
Baie Ashbridge's 17 42
Par( Bluffer's 42 104

Source : Reid, R ., R. Lockhart et B . Woodburn . 1990. Une strategie de
verdissement pour le sedeur riverain du Grand Toronto . Publication no B .
Toronto :(ommission royale sur I'avenir du secteur riverain du Toronto.

Dans les 130 annees qui ont suivi, des

modifications de plus en plus importantes

sont venues changer radicalement la forme

du littoral de la bioregion du Grand Toronto .

La plus imposante d'entre elles, le remblayage

du marecage de la baie Ashbridge's pour creer

428 hectares (1 057 acres) de terrain a des fins

industrielles et recreatives, a ete realisee en 1912

d'apres l'elaboration du plan du secteur riverain

par le Board of Toronto Harbour Commissioners

(THC) . Comme materiau de .remblayage, on

s'est surtout servi de sediments dragues dans le

Inner Harbour, mais il y avait aussi des debri s

de construction, des terres excav6es, des bones

d'egouts, des dechets d'incineration et des

ordures menageres .

Plus recemment, clans le plan de 1967

de la Metropolitan Toronto Planning Area,

on proposait des travaux de remblayage de

grande envergure ainsi que la creation de

chapelets d'iles artificielles, d'espaces libres

publics et de ports de plaisance, d'une capacite

totale de 5 000 bateaux (communaute urbaine

de Toronto, 1967) . Cc plan a donne lieu a la

configuration d'une serie de promontoires

artificiels destines a proteger des clubs nautiques

et des ports de plaisance . Depuis les annees 1950,

on a remblaye 676 hectares (1 668 acres) et

beaucoup d'autres projets sont prevus pour

augmenter cette superficie . Dans Voies multiples

et Regineration du littoral, publications no 11 e t

no 13 de la Commission royale, on decrit en

detail les travaux de remblayage prevvs et la

deterioration de la qualite de 1'eau qu'ils

entraineraient .

Bon nombre de projets et de modifications

qui ont ete faits du littoral de la bioregion du

Grand Toronto ont entraine des changements de

diverses natures . La description qui suit est tiree

de Regeneration du littoral.

A YOL D'OISEAU :

LA BIOREGION DU

GRAND TORONTO

Lorsqu'on survole la cote ouest du la c

Ontario, on est surtout frappe de voir a quel

point elle est amenagee : depuis la plage

sableuse de Burlington Bar jusqu'a Oakville,

la plus grande partie du littoral est protege e

par des revetements durs en beton, en moellons

et en grosses pierres de taille (enrochement),

ainsi que par de courts epis qui s'avancent dans

le lac . Ca et la subsistent quelques plages eu•oites

de galets ou de gravier, mais partout on peqoit

les signes du changement .

A 1'entree du port d'Oakville Creek,

1'absence de plages profondes de chaque cote

des epis d'acces est un signe que le transport

littoral n'est pas tres substantiel . A 1'est, les

jetees de beton de la St . Lawrence Cement Co .

et de la Gulf Oil Co. s'avancent jusqu'aux eaux

navigables. Une zone residentielle ceinture

1'une des rares terres humides qui restent

encore, le marais Rattray, qu'une bande de

sable boisee protege des eaux du lac . Plus a

1'est encore, le schiste argileux disparait sous

1'eau et c'est un littoral different, has et sableux,

compose de fins materiaux glaciaires, qu'on

trouve pres de Lorne Park, a 1'ouest de Port

Credit.

A Port Credit meme, les amenagements

commerciaux et industriels se melent aux espaces

libres publics amenages sur du terrain gagne su r
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I'eau que protegent des parois abruptes a

revetement de pierres. Un important travail

de remblayage, a lest de la riviere Credit,

abrite un port de plaisance, a cote des impo-

sants enrochements qui protegent le littoral,

a la hauteur de la centrale electrique e t

de la station d'epuration des eaux usees de

Lakeview .

Les travaux de remblayage sont 1'ele-

ment dominant clans le secteur riverain de

la communaute urbaine de Toronto : le projet

Colonel Samuel Smith, a la hauteur de 1'avenue

Kipling, s'avance sur 700 metres (770 verges)

depuis un quartier residentiel a faible densite .

A quatre kilometres (2,6 milles) a lest com-

mence une zone riveraine residentielle et

commerciale a grande densite qui s'etend sur

deux kilometres (1,3 mille), jusqu'a la riviere

Humber ou deux promontoires artificiels

adjacents abritent des ports de plaisance et des

pares . Un brise-lames, prevu dans le plan des

Toronto Harbour Commissioners de 1912,

protege un parc amenage en terrain has qui
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s'etend de lest de la Humberjusqu'au remblai sur

lequel est amenagee I'Ontario Place .

Du cote ouest des Iles de Toronto, on

trouve l'une des plus longues plages de sable

qui restent encore dans le secteur riverain .

La cote sud a ete renforcee par un brise-lames

de moellons en massif, par des epis et pa r

une digue en beton . Comme la fleche de la

rue Leslie coupe I'alimentation en sable,l'ero-

sion du rivage s'est acceleree . La plage de l'ile

Ward's, renforcee par la nouvelle voie d'acces

de 1'Eastern Gap, s'est reorientee vers le sud-

ouest. Presque tout le littoral du Inner Harbour

est borde d'une paroi verticale de beton et

d'acier ; l'Outer Harbour a ete forme par la

construction de la fleche de la rue Leslie, un

remblai qui s'avance sur cinq kilometres

(trois milles), clans des eaux de 16 metre s

(52 pieds) de profondeur, et que protege une

mince couche superficielle de beton, de briques

et de gravats d'asphalte qui s'erode .

Juste a cote de la fleche se trouve le

remblai de la baie Ashbridge's dont I'echancrure



L'embouchure de la riviere Rouge

exposee a lest s'est remplie de sable littoral .

Au-dela des epis et des brise-lames des Eastern

Beaches se dressent les promontoires des

Scarborough Bluffs, ou la Metropolitan

Toronto and Region Conservation Authority

(MTRCA) fait construire des murs de protec-

tion avec des materiaux de remblayage et des

moellons . La pente des falaises est abrupte a

cause du travail d'erosion que font les vagues,

attaquant la base, sous I'eau . Les falaises ne

sont pas protegees ; en moyenne, elles reculent

d'environ un tiers de metre (un pied) par an .

Le remblai du parc Bluffer's, au pied de

Brimley Road, occupe presque deux kilometres

(1,2 mille) de littoral et s'avance sur 600 metres

(660 verges) vers le large, retenant toute la

derive littorale en provenance de 1'est .

La zone residentielle qui coiffe les

falaises, pres d'East Point se prolonge par

des espaces libres et quelques terrains indus-

triels clairsemes . La plus grande partie du

littoral est restee a 1'etat naturel a cette hauteur,
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si Yon excepte quelques emissaires d'egouts

pluviaux .

Plus loin a 1'est, Frenchman's Bay est

separee du lac Ontario par une barre de sable

naturelle echancree par une voie d'acces pou r

la navigation . Une partie de la centrale nucleaire

de Pickering est batie sur du terrain gagne

sur le lac ; on peut en voir les imposants

enrochements ainsi que les epis de p rise

d'eau de refroidissement .

De Pickering a Whitby, le littoral se

caracterise par des promontoires bas, de

deux a sept metres ( de 14 a 23 pieds) de hau-

teur, ou l'on retrouve principalement des

quartiers residentiels a faible densite ou des

zones agricoles . Plusieurs ruisseaux alimentent

de petites terres humides estuariennes, der-

riere des plages et des barres de gravier ; a

Whitby, l'estuaire est depuis longtemps un

port commercial dont les epis d'acces coupent

la barre de sable et de gravier . De Whitby a

Oshawa, le littoral est forme des falaises de



sept metres (23 pieds) alternant avec le terrain

bas des estuaires des ruisseaux, tous hordes

par une petite plage . On retrotnre essentielle-

ment dans ce secteur des zones residentielles

a faible densite et des plages bordees de

chalets .

Du cote est des epis d'acces du Port

d'Oshawa, on a gagne du terrain sur le lac par

1'amenagement d'une installation d'elimination de

materiaux de dragage en milieu ferme . L'Oshawa

Second Marsh est une vaste etendue de terres

humides estuariennes, a cote de la McLaughlin

Bay, plus exposee . A partir du parc provincia l

de Darlington, le littoral presente des falaises de

12 metres (40 pieds) de hauteur ou se produisent

parfois des glissements . La centrale nucleaire de

Darlington, batie en partie sur du terrain gagn6 stir

le lac, protege une grande longueur du littoral par

d'imposants enrochements.

A Raby Head, les falaises atteignent quelque

12 metres (40 pieds) de hauteur, puis le terrain

descend jusqu'a une petite terre humide cotiere,

juste a l'ouest du bassin d'une grande cimenterie

dont les travaux de remblayage, d'une superficie de

32 hectares (79 acres), s'avancent sur 675 metres

(738 verges) dans le lac .

Plus loin a 1'est, le littoral est forme d'une

serie de falaises de 10 metres (33 pieds) qu'ouvrent

des ruisseaux, avec de petits marais estuariens, der-

riere des fleches de sable et de gravier . A Port

Darlington et Bond Head, on a partiellement

drague les estuaires pour 1'amenagement de ports

de plaisance, et les bandes sont coupees par les epis

d'acces . Encore plus loin a 1'est, on retrouve le

meme paysage, avec des falaises pouvant atteindre

20 metres (66 pieds) ; si Yon en juge par la vegeta-

tion de ces escarpements, I'erosion est plus faible .

Derriere les falaises, on trouve presque

uniquement des terres agricoles .

L'IMPORTANCE DE

LA MODIFICATION
D.U LITTORA L

Dans ses rapports provisoires, la Commission

reconnait que le remblayage et les modifications

apportees par I'homme an littoral ont ete tres

profitables pour la region : 1'Ontario Place, le

Harbourfront et le port de plaisance de Bluffer's,

par exemple, construits sur des travaux de

remblayage, ont ameliore la vie sociale, cul-

turelle et economique de la population . Par

ces projets, et d'autres amenagements, on a

augmente la superficie de terrain disponible,

ameliore l'acces public ainsi clue les aires d'agre-

ment comme les pares, les plages et la capacite

des ports de plaisance et, dans certains cas, o n

a etendu 1'habitat aquatique et faunique .

Le Tommy Thompson Park, situe sur

la fleche de cinq kilometres (trois milles)

qui prend naissance au has de la rue Leslie,

illustre certains des avantages, tant prevus

qu'accidentels, que peut presenter le remblayage .

Au nombre des avantages prevus a 1'origine,

mentionnons 1'amenagement de grands ports

de plaisance et d'installations pour la pratique de

la planche a voile, du canot pneumatique, de

I'aviron et du canotage, dans les eaux abritees

du Outer Harbour, sous le vent de la fleche .

Des graminees, des herbacees, des arbustes

et des arbres ont naturellement colonise le

secteur : dans cet habitat exceptionnel se

trouve toute une variete d'oiseaux et d'ani-

maux, tine vie sauvage urbaine d'une richesse

etonnante . Les eaux peu profondes du parc

sont un refuge pour les poissons lorsque des

eaux froides remontent des profondeurs du

lac, phenomene destructeur qui se produit

periodiquement sur presque toute la cote du

lac Ontario . Grace a cette protection, les

populations de perchaudes, de crapets-soleils

et de brochets ont rapidement augmente .

L'acces du public a la zone littorale

s'est ameliore avec 1'amenagement de pro-

montoires artificiels a Humber Bay East et an

Bluffer's Park ; la et ailleurs, des milliers de

personnes viennent pique-niquer, se promener

ou se delasser par d'autres activites recreatives .

A cause des epis et d'autres formes de lutte

contre I'erosion, il s'est forme pres d'Oakville

et ailleurs, des plages ou la population petit

jouir de la vue du lac et prof ter du soleil estival .

Dans certaines zones comme les Scarborough

Bluffs, les mesures.mises en oeuvre pour stopper

on ralentir 1'erosion ont sauve des maisons e t
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des terrains . Le remblayage a egalement eu

des avantages pour le commerce : la creation

de milliers de nouveaux espaces pour bateaux

a favorise I'industrie de la construction de

bateaux et des services connexes . La peche

sportive, et principalement la peche au saumon

en bateau affrete ou en bateau prive a partir

des installations de Port Credit, des Bluffers et

d'autres nouveaux ports de plaisance, repre-

sente des millions de dollars en revenus pour

la region . Enfin, on a bati de grandes copro-

prietes et d'importantes installations touris-

tiques et commerciales sur du terrain de

remblayage .

A tons ces avantages, il s'en ajoute

un autre, particulierement pour le secteur rive-

rain du centre-ville de la communaute urbaine

de Toronto : le lac a permis d'eliminer de fa~on

utile et peu couteuse un imposant volume de

terres excavees provenant des chantiers de cons-

truction du centre-ville .

Toutefois, ce s

avantages ont un prix ,

comme on l'explique dans

Regeneration du littoral :

Une grande partie des

materiaux excaves

employes pour le

remblayage etai t

contaminee par du plomb, d'autres metaux

lourds et des matieres organiques qui

ont abouti dans les sediments du lac

ainsi que dans la chaine alimentaire .

Ces substances, avec les polluants, beau-

coup plus abondants, des stations d'epu-

ration des eaux usees, des egouts pluviaux

et des rivieres urbaines, ont cause la dete-

rioration de la qualite de I'eau dans l a

zone littorale . Une grande partie de 1'habitat

naturel a ete endommagee, tant en milieu

terrestre qu'en milieu aquatique, a caus e

des effets conjugues de l'urbanisation, dus

notamment au remblayage de terres humides

etd'estuaires et a l'installation d'enroche-

ment contre 1'erosion, sans oublier les

considerables volumes de limon liberes dans

les sites de remblayage .

Le Groupe de travail sur la regeneration

du littoral mis sur pied par la Commission a

constate que, sur le plan environnemental, ce

prix etait plus eleve que necessaire, et que par-

fois il n'etait pas compense par les avantages

apparents du remblayage . De ce point de vue, la

position du Groupe de travail concorde avec celle

des nombreux opposants au remblayage qui se

sont presentes aux audiences publiques de la

Commission royale .

PROBLEMES RELIES

A LA REGENERATION
DU LITTORA L

Les effets deleteres de la modification du

littoral suscitent 1'inquietude a plusieurs points de

vue, dont les suivants :

• les effets environnementaux du remblayage

et de la lutte contre I'erosion, y compris les

U

Le lac a permis d'eliminer de faron

utile et peu couteuse un imposan t

volume de terres excavees provenant

des chantiers de constructio n

du centre-ville.

effets cumulatifs d'un

grand nombre d'acti-

vites, la destruction ou la

deterioration de 1'habitat

aquatique et terrestre,

l'interruption de la

migration du sable,

1'elimination des sources

de sediments habituelles

par 1'installation de carapaces sur le littoral

et ailleurs, l'acceleration de 1'erosion ;

• le degre de protection qu'assurent les

actuelles directives et procedures de

controle en matiere de remblayage;

• 1'absence de normes sur les methodes

de remblayage et sur la conception des

travaux.

• I'elimination des materiaux de construction

et des materiaux excaves, notamment ceux

qui ne sont pas juges acceptables pour le

remblayage ;

• 1'evolution du paysage economique et

l'opportunite de consacrer des fonds publics

a la protection de terres privees et publiques

au moyen d'enrochements, par comparaison

a I'interet de faire I'acquisition des terres

menacees;
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• dans le meme esprit que ci-dessus, la

construction de promontoires artificiels

pour des clubs nautiques prives ;

• I'incidence des modifications sur la valeur

esthetique du littoral, 1'acces an lac, les vues

et les activites recreatives .

Ces problemes devraient etre etudiees

dans le contexte de 1'inquietude generalisee que

suscite la qualite de 1'eau du lac Ontario che z

ceux qui en boivent et qui s'y baignent . Au chapitre

precedent, on a decrit 1'etat du lac et l'incidence

des polluants, certains provenant de sources tres

eloignees du littoral de la bioregion du Grand

Toronto ; on a aussi examine les mesures mises en

oeu~,re a cc sujet par la Commission mixte interna-

tionale, la communaute urbaine de Toronto, dans

son plan d'action correctrice, et divers autres

groupes.

Il faudra beaucoup de temps pour cor-

riger les problemes que posent les sediments

Principal probleme clans le secteur riverai n

Pollution (en general)

Amenagement excessif/
grands edifices

Places inutilisable s

Eau impropre a
la consommation

16%

48 %

®8 %
5 %

Transport/acces 14%

Surpopulation 13%

D'echets industriels 2%

Manque d'espaces verts 2%

Gestion d 'eficient e
dons I'ensemble 12%0

Aucune opinion
M8 %

Lars d'un sondage, les residents interroges dons la region du Grand
Toronto onto declare que In pollution est le principale probl6me dons
le sedeur riverain .

Source : Environics Poll . 1991 .

contamines, la surcharge des stations d'epura-

tion des eaux usees et les apports toxiques

de la riviere Niagara et d'autres sources . Le

remblayage, par contre, est tine activite facul-

tative dont les effets polluants peuvent etre

arretes des maintenant si nous le voulons .

Notts avons le choix des methodes et des

materiaux et nous pouvons decider des

emplacements ou les travaux de remblayages

seraient attribues .

INCIDENCE DES TRAVAUX

DE REMBLAYAGE ET DES

MESURES DE LUTT E

CONTRE L'EROSIO N

Les promontoires artificiels, des peninstrles

creees par remblayage pour abriter des ports de

plaisance, sont devenus un element courant du

paysage littoral dans la bioregion du Grand Toronto .

Leurs effets deleteres sur 1'environnement

s'exercent de quatre fa~ons :

• les materiaux utilises dans les travaux de

remblayage ont contribue a la contami-

nation de 1'eau et a 1'augmentation de

la turbidite;

Grace a notre intelligence, nous avons su

depasser les contraintes biologiques ; ce

faisant, nous avons toutefois oublie ou

est notre veritable place dans la bio-

sphere. Convaincus que nous possedons

les connaissances et les aptitudes neces-

saires pour maitriser la nature, nous

exploitons les systemes essentiels a la

vie sur la planete, recherchant un confort

et un profit immediats . Partout dans

le monde, le milieu naturel disparait a

un rythme tel que les zones encore

intactes s'en trouvent d'autant plus

rares et precieuses .

Suzuki, D . 1989 . Carmanah: Artislic Visions of an ancient

rainforest. Vancouver : Western Canada Wilderness Committee .

~ -
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• les structures genent 1'effet de rinpge

qu'ont les eaux lacustres sur le littoral ;

• le transport du sable dans le secteur riverain

est res tr eint;

• Fhabitat aquatique a ete detruit.

Sur les chantiers de construction, Fhabitat

est reduit a cause de la disparition de zones peu

profondes ou des organismes aquatiques venaient

se nourrir et se reproduire ; en plus, les travaux ont

des effets deleteres indirects, car ils entrainent Ia .

liberation d'une grande quantite de sediments,

qui bloquent la penetration des rayons solaire s

et colmatent le fond lacustre . Peu d'especes aqua-

tiques peuvent prosperer dans un milieu aussi peu . .

eclaire, sur un fond couvert de limon . La lumiere

est essentielle a la croissance de certaines plantes

aquatiques occupant une place fondamentale dans

la chaine trophique . Avec 1'augmentation de la

turbidite viennent 1'alteration et la diminution de

la vie animale et de la fraye dans une zone qui

aurait pu etre des plus productives .

Comme les baies et les ports de plaisance

crees par la construction de promontoires artifi-

ciels peuvent servir de refuge lorsque des eaux

froides moment des profondeurs du lac, ce sont

des elements utiles dans Fhabitat aquatique . En

milieu terrestre, les plantes, les arbustes et les

arbres qui ont naturellement colonise les terrains

de remblayage et contribuee a enrayer 1'erosion

du littoral out constitue de nouveaux habitats

pour toute une variete d'oiseaux et d'animaux

sauvages . Ces ameliorations seraient toutefois

beaucoup plus interessantes si ces magnifiques

sites n'etaient pas aussi pollues .

Les nouveaux promontoires, dont certains

s'avancent jusqu'a cinq kilometres (3 milles) dans

le lac, sont un obstacle important sur le parcours

des vagues et des courants littoraux . Les sediments

en suspension et les debris flottants sont retenus

par ces constructions et vont se deposer non loin,

creant divers probl'emes de pollution .

Pour lutter contre 1'erosion, on place

divers materiaux sur le littoral afin de ralentir

ou arreter I'enlevement du sol sous Faction des

vagues . On se sert entre autres de palplanches

verticales en acier, de murs de beton, de grosses

pierres de taille (enrochement), de gravats et de

vieux pneus. La MTRCA a entrepris la mise en

oeuvre d'imposantes mesures de protection au

pied des Scarborough B luffs ; par ailleurs, on es ti me

que les mesures adoptees par les particuliers et des

organismes publics pour lutter contre 1'erosion

sont d'une envergure telle que 70 p . 100 du littoral

est touche de Burlington a Scarborough .

En plus de Fhabitat qu'ils detruisent IA ou ils

sont construits, les ouvrages de protection retiennent

des sediments qui iraient normalement, emportes

par la derive littorale, engraisser des plages ou

reparer les dommages faits par les tempetes aux

bandes de sable et de gravier, barrieres essentielles

pour la protection des marais estuariens. Par sur-

croit, ils peuvent modifier le parcours des vagues et

accelerer le travail de 1'erosion ailleurs sur le littoral .

EFFETS CUMULATIF S

Comme le fait remarquer le Groupe de

travail sur la regeneration du littoral :

Il est apparu que bon nombre des grands

problemes du secteur riverain ne sont pas dus

a un unique evenement desastreux, mais qu'ils

resultent plutot de 1'effet cumulatif d'un

grand nombre de mesures ou d'interventions .

Une part importante de la degradation du lit-

toral tient au fait que chacun des projets a ete

considere isolement du reste du milieu .

11 est comprehensible qu'on soit porte a

traiter separement les projets de remblayage ou de

protection, puisqu'ils ne sont pas tons pr6sent6s en

meme temps, que leurs caracteristiques different,

que les emplacements vises sont differents et que Ia

decision ne releve pas des memes municipalites ou

des memes organismes publics. Malgre tout, ils ne

sont pas independants et, tot ou tard, leurs effets con-

jugues depasseront la capacite biotique du littoral .

L'incidence d'un promontoire artificiel

peut etre acceptable; mais il existe maintenant

huit nouveaux promontoires et I'on projette d'en

construire beaucoup d'autres . La circulation de

1'eau sera un jour si limitee que cette partie du lac

ne sera plus qu'une enorme fosse d'aisances .

Il serait egalement difficile de prou-

ver qu'un enrochement de protection de

100 metres (110 verges) pourrait etre la caus e
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Maison au sommet des Scarborough Bluffs

du demaigrissement d'une plage ou de la destruc-

tion d'une portion importante de 1'habitat aquatique

en eau peu profonde. Cependant, lorsqu'il s'agit

de 50 000 metres (31 milles), la situation prend

une autre tournure . Selon les estimations, 90 p . 100

de la vie aquatique depend des eaux peu profondes

de la zone cotiere, zone qui est detruite par un grand

nombre d'ouvrages de protection . La destruction

d'aussi grandes etendues se traduit par la diminu-

tion des ressources nutritives et par la reduction de

la fraye clans le secteur . Comme nous l'avons vu

precedemment, la modification du littoral est dom-

mageable pour 1'habitat, mais certains avantages

compensent partiellement cet effet . A 1'evidence ,

il importe ici de voir ce qu'il faut changer aux

pratiques et a la technologie pour que 1'effet

d'ensemble produit sur I'habitat soit benefique .

Conjuguee a d'autres perturbations telles

que la pollution et la presence d'especes etrangeres

comme la lamproie, la destruction de 1'habitat

exerce tine pression considerable sur la vie aqua-

tique. Le nombre d'especes de poissons est un

indice de 1'etat de sante d'un ecosysteme aquatique ;

dans la zone littorale du Grand Toronto, il a deja

baisse, passant de 50 especes a environ 25, et, clans

certains secteurs, a 11 especes a peine .

Les effets cumulatifs, c'est-a-dire la somme

des pressions s'exer~ant clans une periode de temps

donnee, representent un facteur complexe, mais

important dans 1'evaluation de la sante actuelle et

future de I'ecosysteme aquatique de la region .

LE DEGRE DE PROTECTION

QU'ASSURENT LES ACTUELLES

DIRECTIVES ET MESURE S

DE CONTROLE

Les materiaux deverses en eau libre, dans

les travaux de remblayage, sont controles

suivant un systeme defini par le ministere de

I'Environnement : il s'agit de directives sur la qua-

lite des sediments on ion fixe la concentration

maximale de divers polluants . Dans la region de la

communaute urbaine de Toronto, le systeme de

controle est administre pour le ministere de
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1'Em6ronnement par la Metropolitan Toronto and

Region Conservation Authority (MTRCA) . Cet

organisme analyse le sol des grands chantiers de

construction et, selon les resultats, accepte ou

refuse les materiaux de remblayage qui en provien-

nent . Par le passe, on echantillonnait les terres a

leur arrivee au chantier de remblayage, mais on

n'obtenait les resultats de 1'analyse que plusieurs

jours plus tard . On peut voir dans les registres de la

MTRCA que dans certains des materiaux de rem-

blayage utilises (25 p. 100 en 1989, 15 p. 100 en

1990), les concentrations de contaminants depas-

saient les valeurs recommandees dans les directives

emises a I'epoque par le ministere de

1'Environnement .

La Commission royale a eu des preuves con-

vaincantes, etablies par des etudes du ministere de

1'Environnement, que les substances toxiques pre-

sentes dans les sediments contamines se retrouvent

dans les tissus des plantes et des poissons du milieu

environnant. Certains polluants s'accumulent chez

les organismes aquatiques par le truchement des-

quels ils sont introduits, sous forme concentree,

dans la chaine alimentaire . Ce phenomene a

2 4

Figure 4.1 Especes de poissons denombrees au cours des releves de 1989 dons
le secteur riverain de Toronto

40 -1 Nombre d'especes

30 - 2 3

20 -

10-

0

1 6

M(P CSS

25 2 4

HBW HBE

Notes:

M(P : Marie Curtis Park HBE : Humber Bay East
CSS :Colonel Samuel Smith HR : Number River
HBW : Humber Bay West Tol : Toronto Islands

TTP : Tommy Thompson Park H( : Highland (reek
AB : Ashbridge's Bay RR : Rouge River
SBP : Scarborough Bluffer's Par k

Source : Buchanan, I .D .1991 . Presentation for the Royal Commission on the Future of the Toronto Waterfront . Maple: Ontario . Ministry of Natural Resources.

suscite l'inquietude de la population et des

organismes de reglementation .

Les actuelles directives du ministere de

1'Environnement sur la qualite des sediments ont

ete formulees en 1976 ; les concentrations nomi-

nales jugees sans danger dans les materiaux

destines an remblayage en eau libre on ete etablies

en consideration d'un ensemble tres restreint de

polluants toxiques . Bon nombre de substances

toxiques ne sont pas considerees . Recemment, une

etude portant sur les contaminants de la liste de

1976 a montre que dans certains cas, la concentra-

tion recommandee est superieure a la «valeu r

sans effets», c'est-a-dire a la concentration maxi-

male ou aucun effet mesurable ne se manifeste

chez l'espece indicatrice . 11 ressort de ces faits que

les directives de 1976 ne sont plus valables pour la

definition des concentrations sans danger .

LES NORMES DE

CONSTRUCTION EN

GENIE MARITIM E

Aucune norme ni aucun code ne definit la

force des tempetes que doivent pouvoir supporter

28
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2 3
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les promontoires artificiels, leur hauteur minimale

ou meme a quels controles il faut soumettre les

materiaux de remblayage pour eviter la pollution

Figure 4.2 Sources de polluants dons
le secteur riverain de Ia communaute urbaine
de Toront o
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des eaux et 1'accroissement de la turbidite . Sans

ces normes, il n'est pas etonnant que le cout

initial le plus faible puisse devenir le facteur deter-

minant dans la construction des promontoires .

Les exploitants peuvent decharger en eau libre des

materiaux mous non retenus et les laisser ainsi,

exposes a Faction des vagues et du courant . En

consequence, d'importantes quantites de mate-

riaux s'echappent, faisant augmenter la turbidite,

et se melangeant aux eaux de la zone littorale, dans

la region du Grand Toronto.

On ignore exactement quelle quantite

de materiaux se perd ainsi durant les travaux de

construction de remblayage . Toutefois, d'apres le

Groupe de travail sur la regeneration du littoral, ce

serait le cas de 1 a 10 p . 100 des materiaux deverses

annuellement . En exerpnt un controle tres strict,

on pourrait limiter les pertes a 1 p. 100 . Pour

qu'elles s'elevent a 10 p . 100, il faudrait qu'il se

fasse du remblayage a longueur d'annee, sans pro-

tection, et qu'en plus une grosse tempete cause des

pertes additionnelles. On pense qu'avec la pratique

(uivre
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Notes :
t Decharges des egouts unitaires et pluvioux dons le littoral du lac Ontario .
* Les tributaires sont ruisseaux Etobicoke, Mimico, Highland, rivieres Humber, Don, Rouge .

Source : Metro Toronto Remedial Adion Plan, 1988 . Environmental conditions and problem definition. Toronto : Metro Toronto Remedial Action Plan .
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LE CORTEGE DES MASTODONTE S

Chaque matin, un cortege elephantesque emerge des profondetus des chantiers de construction

du centre-ville de Toronto : des files de camions poussiereux cahotent peniblement vers la rue, puis

s'engagent pesamment clans le dedale des tours a bureaux pour se rendrejusqu'au bord du lac . Avec

force grincemenLs de freins et crachotements de moteur, its traversent bntyamment les intersections,

harceles par les taxis, les messagers a bicyclette et les pietons preoccupes par lajournee de travail qu i

les attend . Its transportent une lourde charge de moellons et de terre, materiaux excaves de sous les

grands immeubles pour l'amenagement sous terre .d'un espace de station netnent, d'un passage o n

de locaux commerciaux . Leur destination, une peninsule poussiereuse situee pres de 1'embouchure de

la riviere Don .

Au sud des piliers de beton ecailles qui soutiennent la voie rapide vieillissante, its prennent de la

vitesse, s'elanpnt vers la fleche decouverte : alors, comme its ne sont plus ralentis par le trafic, les feux de

circulation on les pietons, ils parcourent a toute vitesse la longue bande de terre, faisant tourbillonner la

poussiere et les goelands dans le si(lage de leur gros corps niassif . Arrives au bord de 1'eau, ils s'arretent

dans un grincement de freins, puis font demi-tour en attendant de d"everser leur charge de roche et de

terre . L'un apres 1'auu•e, its s'approchent en cahotantjusqu'a 1'eau et, arquant le dos, se dechargen t

de leur fardeau . L.a plupart des debris restent sur la berge on glissent cans 1'eau, mais certains dansent a la

surface, portes par les vagues du remous, et vont se deposer beaucoup plus loin sur le rivage .

Cette scene se repete plusieurs milliers de fois chaque semaine, soit pres de soixante mille fois en

une annee . Et tandis que les terres s'etendent, le plan d'eau rapetisse, dans un rituel qui se reproduit a un

rythme toujours plus rapide depuis une centaine d'annees.

0

actttelle, on est a mi-chemin de ces deux extremes .

A la figure 4 .2, les apports de matieres solides en

suspension dus au remblayage clans le SeCteur

riverain de la communaute urbaine de Toronto

durant une annee normale sont presentes compa-

rativement aux autres grandes sources de polluants,

dont les cours d'eau tributaires et les stations

d'epuration des eaux usees.

Non seulement le remblayage contribue-t-il

dans une tres grande mesure a 1'augmentation de

la turbidite de 1'eau et de sa teneur en matieres en

suspension dans la region, mais cet effet s'accentue

nettement lorsque les methodes employees sont

telles qu'il peut s'echapper une quantite encore

plus importante de materiaux .

Comme une partie des materiaux sont

contamines et qu'il s'en echappe une certaine

quantite, le remblayage contribue a la pollution

par le cuivre et par le plomb de l'eau de la region .

Toutefois, meme en supposant des pertes maxi-

males, it se place derriere d'autres sources de

pollution (voir figure 4 .2) .

En resume, on a constate a la lumiere de

nouvelles informations que les actuelles directives

sur la qualite des sediments sont inadequates :

en effet, en raison des lacunes du systeme de con-

trole, it arrive que des materiaux ne satisfaisant

pas aux conditions soient malgre tout employes

pour le remblayage ; en outre, comme auctm code

ne regit les rnethodes de construction, d'impor-

tantes quantites de materiaux de remblayage se

retrouvent dans les eaux littorales .

Par surcroit, les travaux de remblayage con-

tribuent indirectement a la pollution du littoral .

En effet, sous Faction des vagues, les sediments et

les eaux de la zone cotiere se deplacent naturelle-

ment le long de la cote lorsque celle-ci n'est pas

protegee ; comme rien ne les retient, its se disper-

sent sur une grande etendue, emportant les conta-

minants des eaux usees partiellement epurees, des

eaux pluviales et d'autres sources . Cependant, si

un obstacle se dresse sur le parcours des sediments,

comme le remblai de Humber Bay East, ils sont

retenus et s'accumulent; il se forme alors un depot
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de polluants, souvent caracterise par des odeurs

nauseabondes et des debris flottants .

L'ELIMINATION DES DECHETS

DE CONSTRUCTION

On a vu plus haut que le remblayage est

un moyen utile et peu couteux d'eliminer les

dechets . On y a eu recours tout particulierement

dans le secteur riverain du centre-ville de Toronto .

En effet, le prix des terrains etant extremement

cher clans ce secteur, il est impensable d'y eliminer

les dechets sur place ; en outre,l'amenagemen t

de grands espaces de stationnement souterrains

necessite 1'excavation d'enormes quantites de

terre clans tous les chantiers .

La quantite moyenne de materiaux de

remblayage produite annuellement est enorme,

mais elle varie d'une annee a 1'autre selon

1'activite du secteur de la construction . Le

ministere de I'Environnement a demande a

1'Environmental Applications Limited d'esti-

mer la production de 1984 a Pan 2000 : selon

les previsions, le volume annuel moyen serait

de 1 050 tonnes metriques (1 155 tonnes) ,

soit a peu pres la charge de 60 000 camions

par annee .

Comment la ville de Toronto pourra-t-elle

eliminer quelque 60 000 charges de camion

de dechets si le remblayage est interdit ou limite

par des normes plus strictes? Ces materiaux

etant relativement contamines, ils ne peuvent

etre melanges a 1'eau du lac ou introduits d'une

quelque autre maniere clans la chaine alimen-

taire ; toutefois, pour la plus grande part, ils ne

necessitent pas pour autant les mesures anti-

pollution qu'on prend clans les decharges .

Pour le ministere de 1'Environnement et

1'industrie de la construction, il importe avant

tout de decider comment classer les materiaux

impropres all remblayage et ou les eliminer.

ASPECTS ECONOMIQUES

Chaque Canadien retire un certain avan-

tage personnel des depenses de fonds publics :

les automobilistes profitent des autoroutes, les

pietons, des pares publics . Toutefois, lorsqu'il

s'agit de la modification du littoral, les avantages

personnels que procurent les depenses de

fonds publics peuvent devenir un sujet de

controverse .

Les promontoires artificiels destines

a proteger des clubs nautiques prives sont

un bon exemple : on peut se demander s'il y

a lieu de consacrer des fonds publics a 1'ame-

nagement de havres servant a des clubs prives

qui les entourent de clotttres en interdisan t

tout acces public . En effet, les pares publics sont

accessibles a tous, mais pour ce qui est des installa-

tions des clubs nautiques prives, seuls les membres

sont admis.

L'emploi de fonds publics pour la cons-

truction de cloisons destinees a proteger des

proprietes privees contre l'erosion est egalement

controverse . II est facile de dire qui profite de

ces mesures, mais les consequences qu'elles

peuvent avoir ailleurs sont imprevisibles : quelle s

Chantier de construction au centre-ville de Toronto
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Il fait encore bon dehors, mais nous

constatons que la ressource naturelle

assurant ce bien-etre se deteriore, de

meme que les infrastructures recrea-

tives . Si nous accelerons le processus

d'amenagement dans ce qui nous reste

d'espaces libres, de terres humides,

d'espaces littoraux, de lieux historiques

et d'espaces ruraux, en remettant a plus

tard le soin et 1'entretien des ressources

existantes, nous privons les generations

futures d'un heritage qui leur revient de

droit . C'est couper 1'arbre pour avoir

le fruit . . . Rapport de la commission

presidentielle sur les espaces de plein

air aux Etats-Unis .

i

Howe, G . 1987 . Keepingourgarde:state green : a local government

guide forgreenmay and open space planning. \'ew,Jersey: New

Jersey Department of Environmcntal 11rotection .

proprietes se retrouvent encore plus menacees par

1'erosion a cause des ouvrages batis pour proteger

les premieres? Quelles plages sont coupees de leurs

sources de sable, droit de tout riverain? S'il a con-

sacre des fonds publics a la protection d'une

propriete privee, le gouvernement peut-il refuser

d'en proteger une autre, a proximite, surtout si

1'erosion qui menace celle-ci est . He a la presence de

l'ouvrage de defense construit par le gouvernement ?

Au lieu de financer la construction de

murs de soutenement, on pourrait acheter les

terrains menaces, cc qui pourrait se reveler

moins cofiteux et permettrait d'ameliorer

1'acces du public au lac . En outre, en etendant

la propriete publique dans les terres riveraines

menacees, on serait mieux a meme de relie r

les vallees des cours d'eau par des aires naturelles .

La regeneration du littoral peut contribuer

a la sante economique du secteur riverain d e

bien des fa~ons : 1'attrait d'un plan d'eau propre,

sans debris, est tin atout pour le tourisme, les

congres et les activites recreatives. Plus le site est

attrayant, plus les touristes affluent, ce qui fait

d'autant augmenter les ventes clans les commerces

des environs . Dans un secteur riverain plus propre,
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plus verdoyant, la valeur du logement serait rehaus-

see par l'attrait des lieux . Avec une eau plus propre,

un habitat aquatique restaure et des rampes de mise

a 1'eau de bateaux amenagees sur des terrains de

remblayage, l'affretement de bateaux de plaisance

et les services connexes pourraient prendre de

1'ampleur . Rappelons toutefois que toutes ces acti-

vites economiques dependent d'une ressource fon-

damentale : une eau propre et des ecosystemes

riverains sains . Il reste a voir comment multiplier

les possibilites et elargir le champ d'action .

ASPECTS ESTHETIQUES,

ACCES ET ACTIVITES

RECREATIVES

Certaines des questions relatives an littoral

se posent mal en termes economiques; elles appar-

tiennent generalement aux grandes categories des

aspects esthetiques, de 1'acces et des activites

recreatives.

ASPECTS ESTHETIQUES

Les considerations d'ordre esthetique

concernent entre autres les points suivants :

• variete de 1'amenagement paysager des

pares et des espaces libres publics ;

• protection des vues sur le lac ;

• incompatibilite de l'amenagement d'un ter-

rain de remblayage ou des lieux situes a

proximite ;

• deterioration du paysage et d 'egagement

d'odeurs nauseabondes dus a 1'accumulation

des debris retentts dans les baies ;

• protection de certains elements naturels du

paysage littoral tels que les plages et les

falaises ;

• protection du patrimoine ban et du

patrimoine collectif.

La gestion et 1'amenagement paysager,

tcls qu'ils se pratiquent habituellement clans les

terres publiques, limitent I'habitat naturel . En

variant 1'amenagement paysager, c'est-a-dire en

reservant des espaces plantes d'especes indi-

genes sauvages, de graminees, de plantes a

fleurs, d'arbustes et d'arbres, a cote de pares



amenages de fa~on classique, on peut accroitre la

diversite de 1'habitat et des especes .

Les vues degagees dormant sur le lac

font partie des plus grands attraits du secteur

riverain . Les travaux de remblayage qui auraient

pour effet de boucher ces vues ou qui serviraient

a la construction de tours sent incompatibles

avec la conservation de la valeur esthetiqu e

du secteur riverain et representent 1'une des

grandes difficultes que pose 1'amenagemen t

de ce genre de territoire . Pour proteger les sues

donnant sur le lac, il faut porter attention a la

hauteur et a l'emplacement des immeubles ainsi

qu'a la conception des programmes de plantation

d'arbres dans les terres publiques .

Les projets d'amenagement incompa-

tibles, comme 1'amenagement d'installation s

tres frequentees, telles que les espaces de station-

nement ou les ports de plaisance, a cote de zones

residentielles paisibles, ou encore des ouvrages

qui favorisent 1'accumulation de debris ou

d'eaux contaminees, peuvent entrainer la deva-

lorisation des proprietes riveraines publique s

et privees . 11 faut tenir compte de 1'utilisation

des terrains adjacents dans la planification de

1'amenagement .

La variete du paysage littoral est Fun

des grands attraits de la bioregion . Les pentes

abruptes des falaises tels que celles de Scarborough

resultent du travail d'erosion que 1'eau fait a leur

base ; c'est a ces falaises que le paysage des lieux

doit tout son caractere ; or, elles disparaitront si

leur base est protegee contre 1'erosion, car avec

1'usure normale, elles s'aplaniront peu a peu .

Par ailleurs, comme nous 1'avons deja signale,

les enrochements installes au bord de I'eau

retiennent les sediments qui, normalement,

seraient emportes en aval ou ils iraient engraisser

les plages naturelles, si appreciees de la popu-

lation . II faut choisir : on ne peut arreter 1'erosion

tout en continuant de profiter de ses avantages,

pas plus qu'on peut avoir le beurre et 1'argen t

du beurre .

Certaines modifications du littoral peu-

vent empecher la population de rester en contact

avec le patrimoine bati ou des elements du patri-

moine collectif. Par exemple, avec le remblayage,

l'immeuble des Harbour Commissioners est

devenu un simple batiment d'arriere-plan,

alors qu'autrefois il se dressait au bord de I'eau,

remarquable avant-poste de la ville . Le fort York,

qui dominait be port, est maintenant cache par

quelque 800 metres (0,5 mille) de terrain remblaye

et de constructions ; sa raison d'etre, son role et

1'interet du site ou il a ete construit ne sont plus

tres apparents : be visiteur peut trouver difficil e

d'y voir I'une des places fortes du Haut-Canada .

Profiter des progres de notre epoque sans com-

promettre nos liens avec le passe est Fun des

defis que pose la regeneration du littoral .

ACCES

L'accessibilite du lac est un facteur d'impor-

tance dans 1'amelioration de la valeur publique

du secteur riverain ; il faut toutefois atteindre

le but fixe sans leser les proprietaires fonciers

et en accordant toute 1'attention voulue aux nom-

breux autres usages auxquels peuvent servir les

fonds publics. Il faudrait des mesures speciales

pour la protection de certaines installations

publiques et il serait indique de reserver d'autres

terrains pour en faire des refuges fauniques et

des espaces naturels. Les corridors de transport,

Objectifs souhaites dans I'amenagement
du secteur riverain

[spaces naturels 60 %

Zones d'adivite
recreatives 20 %

Zones residentielles 6%

Zones d'amenagement 4%

Combinaison ® 10 %

Pres de deux tiers des residents de la region du Grand Toronto
interroges lors d'un sondage ant souhaite voir un plus grand
nombre d'espaces naturels dons le sedeur riverain .

Source : Environics Poll . 1991 .
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tels que les voies ferrees et Ies autoroutes, qui

longent le lac, bloquent 1'acces a des sites d'acti-

vites recreatives . Un lac cache par des murs

d'usines on des clotures publiques ou privees

presente peu d'interet pour la population . It faut

trouver le moyen d'amenager un sentier riverain

ininterrompu qui passe sur le rivage on a proxi-

mite, avec acces an bord de 1'eau a intervalles

raisonnables, sans leser les proprietaires des lieux

et sans faire de depenses excessives .

ACTIVITES RECREATIbE S

De nombreuses activites recreatives, tant

passives qu'actives, peuvent se pratiquer au bord

de 1'eau : parmi les formes actives, mentionnons la

bicyclette, la course, la peche, la navigation de plai-

sance, le bateau a moteur, la voile, la nage et 1'avi-

ron . Quant aux activites moins energiqucs, elles

comprennent entre autres, les pique-niques, les

promenades,l'observation des oiseaux, les bains

de soled, la photographie et le simple plaisir

d'observer la vie autour de soi .

Ces passe-temps sont parmi les plus

apprecies de la population, mais ils peuvent etr e

Marina Lakefront Promenade, Mississauga

concurrentiels, cant entre eux qu'avec d'autres

aspects valorises de 1'espace littoral . Par exemple,

certains residents du secteur riverain peuvent

etre incommodes par le trafic et le bruit

qu'entraine clans leur quartier 1'affluence des

visiteurs des pares aquatiques comme celui de

Bluffer's, tandis que les ornithologues amateurs

verront tres mal 1'invasion des espaces naturels

par les vehicules motorises .

Dans un plan de regeneration, le rem-

blayage permet de diversifier les possibilites

d'activites recreatives, car le nouveau terrain

cree coute du cinquieme an dixieme du prix

d'achat du terrain existant. Les couts environ-

nementaux varient selon 1'emplacement de

1'ouvrage de remblayage et les methodes de

construction employees, mais il faut en tenir

compte pour que la comparaison soitjuste avec le

coat de l'acquisition d'un terrain deja existant .

Dans l'optique de 1'ecosysteme, la planification de

1'utilisation du terrain doit permettre d'equilibrer

et de repartir les avantages, tout en reduisant le

plus possible les incompatibilites, un processus

mettant enjeu de nombreux elements .

166



Carte 4.1 : Rive nord du lac Ontari o

COMMENT LA

MODIFICATION DU
LITTORAL A-T-ELLE
GENERE DES PROBLEMES ?

La Commission royale a rep amplement

de temoignages attestant que les modifications

apportees au littoral font partie des causes de la

deterioration qui s'y produit. On a aussi apporte

des preuves tangibles, a savoir que la modification

du littoral peut faire partie de la solution du pro-

bleme, mais avant de s'engager dans cette voie ,

il faut trouver les causes fondamentales des

dif6cultes qui se sont posees par le passe .

Collectivement, nous sommes en trai n

de brtiler nos vaisseaux, d'agir a 1'encontre des

meilleurs de nos interets . Autant que nous

sachions, aucun groupe ni aucun individu ne se

donne pour objectif de detruire 1'habitat naturel,

d'exterminer des especes animales ou vegetales

ou de fermer les plages de la bioregion du Grand

Toronto. Ces consequences facheuses sont le resul-

tat d'accidents ou de negligences, la suite imprevue

de millions de gestes independants visant ton s

un autre but, qu'iI s'agisse de proteger un terrain

contre l'erosion ou de construire des ports de

plaisance ou des pares pour la population .

Les dommages sont dus a la fa~on dont

on evalue les projets, et notamment ceux qui

modifient le littoral : chacun est considere indivi-

duellement, par des personnes ou des organismes

qui n'en examinent qu'un aspect, qu'iI s'agisse de

branchements routiers on de protection contre

1'erosion . On n'en evalue parfois que la faisabilite

economique, en se limitant aux aspects locaux,

sans guere porter attention aux projets prevus

ailleurs . L'absence de responsabilite globale etant

le probleme le plus grave, le Groupe de travail sur

la regeneration du littoral a tente de voir qui est

responsable, pour constater que :

. . . clans la bioregion du Grand

Toronto, le littoral du lac Ontario releve

de la competence de onze municipalites,

cinq offices de protection, quatre gouverne-

ments regionaux et au moins six ministeres

provinciaux et federaux, sept societes de la

Couronne et deux commissions portuaires .

En raison de la multitude d'organismes,

de gouvernements et de commissions mis

enjeu, certains projets, comme ]a construc-

tion d'un quai s'avanpnt dans le lac, sont

scrutes par les trois paliers de gouverne-

ment. De toute evidence, cette multipli-

cite des competences donne lieu a un

enchevetrement de reglemenls plutot

qu'a une conception globale clans I'eta-

blissement et la realisation des objectif s
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pour 1'amenagement et la protection du

littoral .

Il y a tant de paliers de gouvernement,

de ministeres, de services et d'organismes

speciaux qui interviennent qu'il est difficile

de dire qui est responsable .

11 ne faut pas s'etonner, puisqu'ii n'y a

pas de responsable veritable, qu'aucune strategie

axee sur 1'ecosysteme ne soit appliquee dans

1'evaluation des projets ou a I'ensemble du

littoral de la bioregion du Grand Toronto .

Par surcroit, it est impossible d'evaluer les effet s

cumulatifs ou comple-

mentaires d'un projet ou

d'une serie de projets ,

car la capacite biotique du

littoral n'ajamais ete eva-

luee . Des plans guident

1'amenagement de certains

segments du littoral, mais,

comme rien n'est fait pour la rehabilitation globale

de 1'ecosysteme, les pertes sont nombreuses tandis

que les avantages sont rates .

La planification de 1'amenagement du

littoral comporte une autre lacune : on n'y

tient aucun compte des processus littoraux,

c'est-a-dire de 1'erosion et de I'accumulation de

sediments qui resultent de Faction du vent et des

vagues . Sur le plan concret, la cellule littorale

petit servir d'unite de base minimum : it s'agit

d'une portion du littoral ou des obstacles limitent

le deplacement des sediments au point que les

apports, comme les pertes, sont minimes . Les

obstacles peuvent etre naturels, comme les Iles

de Toronto, ou artificiels, comme la fleche de

la rue Leslie . Etant donne que la migration du .

sable est confinee a la cellule littorale, celle-ci

peut etre consideree comme 1'unite d'amenage-

ment, meme s'il est parfois difficile d'en situer

exactement les limites, lesquelles peuvent en outre

changer en raison de nouvelles constructions ou de

changements physiques qui se produisent dans la

zone littorale .

Une portion du littoral ou l'ensemble

de la migration des sediments se fait dans une

direction peut etre vue comme une suite de sous-

unites . Dans la bioregion du Grand Toronto, la

migration littorale est dirigee vers 1'ouest, depuis

East Point, a Scarborough, jusqu'a I'entree du

port d'Hamilton . D'East Point a Whitby, la pro-

duction de materiaux est tres reduite et la direc-

tion de la migration varie . Enfin, de Whitby au

comte Prince Edward, les sediments migrent

generalement vers 1'est .

Les processus littoraux ne peuvent etre

adequatement evalues par une municipalite ou

un office de protection qui ne considerent

qu'un segment de cellule littorale . Par exemple,

tin promontoire artificiel, situe a Mississauga,

Les processus littoraux ne peuvent Ore

adequatement evalues par un municipalite

ou un office de protection qui ne consideren t

qu'un segment de cellule littorale .

peut avoir des effets

sur le rivage a Halton

en bloquant le passage

du sable littoral vers

1'ouest . Le meme

promontoire peut

aussi causer la dete-

rioration de la qualite

de 1'eau prelevee par Mississauga parce qu'il

retient les polluants qui migrent vers lest

depuis les rivieres et les stations d'epuration

des eaux usees de la communaute urbaine de

Toronto .

L'emploi d'une ou de plusieurs cellules

littorales comme unite de planification n'est pas

une idee nouvelle et concorde tout a fait avec la

logique d'une demarche axee sur l'ecosysteme .

Constatant les problemes inherents a une stategie

fragmentee, les trois offices de protection respon-

sables de la cellule littorale de 1'est de la bioregion

du Grand Toronto ont mene une etude conjointe .

En 1990, les ingenieurs-conseils de la Sandwell

Swan Woosters Inc. presentaient le Lake Ontario

Shoreline Management Plan aux offices de protection

de la region centrale du lac Ontario, de la region

de Ganaraska et de la region de la Lower Trent .

Ce plan s'inscrivait dans un cadre logique et

souscrivait a une conception globale concernant

la gestion des terres menacees et la protection

des zones ecologiques fragiles . Bon nombre

des problemes se posant dans la bioregion du

Grand Toronto y etaient abordes, notamment

les politiques de lutte contre 1'erosion du littoral

et les directives regissant le remblayage et la

construction .
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En resume, les dommages qu'a subis le

littoral n'ont pas ete faits de fa~on deliberee ,

mais sont la consequence imprevue de demarches

entreprises scion les objectifs differents . Les

minisLeres provinciaux de I'Environnemen t

et des Richesses naturelles ainsi que le minis-

tere federal des Peches et Oceans ont interet a

proteger le littoral : ils cherchent a en limiter

le plus possible la deterioration, mais tout se

fait sans coordination, sans plan d'ensemble

et sans 1'intervention d'un organisme unique

qui aurait pour mandat d'ameliorer le littoral .

Rien n'a ete fait pour evaluer la capacite bio-

tique du littoral de fa~on a cc que les effets

cumulatifs soient limites en consequence, Oil

pour etablir ou veiller a I'application de codes

ou de normes de genie maritime . II ne faut

donc pas se surprendre que la plupart des petits

changements, s'ajoutant les uns aux autres, aient

entraine la deterioration du milieu naturel et

reduit les avantages que les amenagements

pouvaient procurer aux residents et a 1'economie

de la region .

POURQOI SE PREOCCUPER
DE LA QUESTION ?

Pour la bioregion du Grand Toronto,

un littoral sain est un atout precieux : en effet,

le lac, source d'eau potable et lieu de loisir, de

repos et de tranquillite a la portee de millions

de personnes, est un stimulant exceptionnel

pour le commerce, le tourisme et 1'economie .

C'est un bien precieux qu'il est encore possible

de sauver .

A 1'est de Scarborough, la plus grande

partie du littoral est encore dans un etat de bonne

sante relative ; pour le conserver adequatement ,

il faut de la clairvoyance et de la fermete, mais

tres peu d'argent . Quant all reste, a l'ouest de

Scarborough, il est possible d'en proteger les par-

ties les plus importantes on de les restaurer .

Il est a prevoir que la population et la

densite demographique de la bioregion du Grand

Toronto augmenteront considerablement; avec

les acdvites humaines, industrielles et autres, les

pressions s'exerpnt sur le secteur riverain et sur

l'ecosysteme augmenteront substantiellement.

Certains elements du milieu naturel seront

detruits . Devant cette perspective et vu que la

deterioration de I'ecosysteme, deja amorcee, se

poursuit toujours, il faudra bientot intervenir de

fapn positive pour conserver les avantages dont

nous profitons maintenant .

EN QUOI LE PROBLEME
CONSISTE-T-IL ?

Bien qu'il se fasse beaucoup de planification

dans le secteur riverain de la bioregion du Grand

Toronto, la regeneration du littoral proprement

dite n'est pas tres avancee .

L'un des problemes vient de cc qu'aucune

demarche axee sur 1'ecosysteme coordonnee

n'est appliquee a la planification . Les plans

d'amenagement municipaux sont habituellement

etablis en fonction du territoire, sans qu'il y entre

de considerations d'ordre ecologique : chaque

municipalite est donc exposee aux effets des inter-

ventions de ses voisins . L'impossibilite de tenir

compte des effets environnementaux cumulatifs

tient a des raisons de meme nature, a savoir, que

la planification ne porte que sur une partie

de 1'ecosysteme .

C'est an gouvernement provincial qu'echoit

la responsabilite de resoudre les questions de

planification intermunicipales. Dans certain s

cas, certains organismes federaux interviennent

aussi . Comme bon nombre des intervenants ont

des objectifs particuliers, par exemple «proteger

1'environnement», «augmenter les espaces de loge-

ment», «ameliorer le transport-, ils ne sont pas

tres portes a unir leurs efforts . Etant donne l'indi-

vidualite des points de vue, la complexite des

problemes de planification et I'absence d'une

concertation quant aux buts, aux objectifs et aux

echeances, le plus souvent, l'etude du projet

s'eternise et les delais d'echeances se multiplient .

Le secteur riverain est au coeur d'un inextricable

enchevetrement administratif .

QUE PEUT-ON FAIRE?

La coordination efficace est 1'elemen t

qui fait defaut. Il faut un mecanisme pour con-

juguer les interets particuliers, fixer les buts et les

echeances, equilibrer les decisions, negocier des
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compromis et, cc faisant, faire eclater le carcan

administrati£ Constatant cc qui a ete fait ailleurs

et considerant les donnees du probleme dan s

la bioregion du Grand Toronto, la Commission

a conclu qu'un plan de regeneration coordonne

permettrait d'instaurer tm tel mecanisme .

Pour que la regeneration du littoral se con-

cretise, cc plan devrait comporter les trois elements

suivants :

• un organisme coordonnateur ayant le

mandat, la volonte et les competences

necessaires pour faire participer toutes les

parties responsables a la planification e t

a la mise en oeuvre de la regeneration

du littoral ;

• des buts et des objectifs positifs visant la -

protection et la regeneration du littoral en

tine demarche coordonnee ;

• des contraintes limitant certains ame-

nagements en vue de s'assurer un littoral

sain, resistant et productif presentant

pour la population un interet accru

aux points de vue esthetique, social et

economique .

L'organisme coordonnateur qui aurait

le mandat, la volonte et les competences

necessaires pour ameliorer la situation serait

egalement en mesure de reunir les municipa-

lites et organismes concernes et de faciliter la

concertation quant aux buts, principes et

echeances du plan formule pour le secteur .

Pour etre en mesure de favoriser 1'integration

des divers interets en jeu, l'organisme coordon-

nateur doit etre, de par son mandat, le principal

negociateur du gouvernement provincial dans

1'arbitrage des differends .

La bioregion du Grand Toronto pro-

fite d'avantages exceptionnels, mais elle n'est

pas la settle ou le secteur riverain est sous la

dependance d'administrations multiples : aux

Etats-Unis, par exemple, la San Francisco Bay

Conservation and Development Commission

regroupe 13 comtes et municipalites qui tra-

vaillent en collaboration a la protection de la

ressource qu'ils administrent ensemble . .k plus

grande echelle, on peut dormer comme exemple

la Coastal Zone Management Act (CZMA), loi par

laquelle le gouvernement americain a impose

des restrictions et instaure des mecanismes

incitatifs en we de la creation de partenariats

pour la protection des Grands Lacs .

Au Canada, le Plan de gestion de I'estuaire

du fictive Fraser fait intervenir quelque 60 orga-

nismes, dont six bandes d'Autochtones ,

deux commissions portuaires, les gouverne-

ments federal et provincial et toutes les muni-

cipalites de la region . Dans chacun de ces cas,

un organisme coordonnateur est charge de

reunir toutes les parties concernees pour la

protection et 1'amenagement des ressources du

secteur riverain .

Le Groupe de travail sur la regeneration

du littoral estime que la bioregion du Grand

Toronto a besoin d'un organisme de coordination,

precisant dans son rapport a la Commission royale

que le Waterfront Regeneration Trust dont on

recommande la creation dans Un point tournant

pourrait etre :

. . . un precieux vehicule pour la regene-

ration du littoral ; il ne favoriserait que les

modifications satisfaisant aux criteres

ecologiques et veillerait a cc que les terrains

crees demeurent propriete publique dans

1'interet des generations futures .

CARACTERISTIQUES

SOUHAITABLES DU PLAN
DE REGENERATION

DU LITTORA L
Pour proteger et restaurer le littoral

conformement aux neuf principes de regene-

ration enonces au chapitre 1, il faudra imposer

des restrictions quant aux sites et aux objectifs

d'amenagement. Ces restrictions pourraient

etre definies par un moyen de controle facil e

a comprendre, comme des cartes ou les zones

,,rouges- representeraient les secteurs soumis

aux restrictions les plus strictes pour leur carac-

tere naturel ou historique, les zones -orange)),

les secteurs de restrictions moyennes, et les

zones «vertes», les secteurs aux condition s

les plus souples . Certains secteurs des zone s
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«rouges», ont une importance telle an point

de vue de 1'acces public, de la protection on de

1'amelioration de 1'habitat, que toute construction,

mesure de lutte contre 1'erosion on remblayage y

seraient interdits .

Le plan devrait privilegier les initiatives

favorisant 1'acces, le tourisme, la navigatio n

de plaisance, la marche, la nage,l'observation de

la nature, la peche, la randonnee et 1'amenage-

ment de couloirs de verdure . La mtdtiplicite

des possibilites a ces divers points de vue petit

etre tres utile pour reduire les incompatibilites

'd'utilisations et les pressions s'exer~ant sur les

installations existantes .

Il ne s'agit pas de realiser tous les objec-

tifs qu'on veut atteindre dans le secteur rive-

rain an point de vue social et commercia l

et en ce qui a trait an transport : on s'en

occupe par d'autres plans et mecanismes,

notamment ceux des organismes regionaux

et des communautes urbaines . Neanmoins,

comme le plan de regeneration offrira de

nouvelles possibilites de developpement social

et commercial, il y aurait lieu de I'integrer aux

autres plans .

D'autres facteurs peuvent egalement

concourir dans une mesure appreciable a la

reussite du plan :

• le classement de 1'ensemble du littoral

comme zone «rouge», en attendant qu'on

ait precise la delimitation des zones rouges

veritables ; cette mesure inciterait les parties

concernees a participer, a negocier et a

arreter un plan definitif;

• no processus de controle et d'approbation

efficace et clairement d6fini (en Line settle

etape) ;

• 1'application d'une strategie consultative

dans 1'elaboration et 1'administration

du plan et l'instauration de conditions

permettant a]a population de prendre

regttlierement connaissance de la situation

et de donner son point de vue ;

• I'affectation de ressources adequates aux

organismes charges d'elaborer le plan et

de le mettre en oeuvre;

• le pouvoir necessaire pour assurer la

protection des zones naturelles et pour

faire respecter les restrictions imposees con-

formement an plan .

La delimitation des zones est tin aspect

important du plan . Une demarche axee stir

1'ecosysteme sous-entend que 1'ecosysteme est

la base du cadre de planification . En milieu

terrestre, c'est normalement le bassin versant

qui sert d'unite de base . Dans le cas du secteur

riverain, une grande cellule littorale, on un

ensemble de cellules, constituerait une unite

raisonnable . Comme la delimitation de ces cellules

est incertaine clans le secteur riverain du Grand

Toronto, la definition de la cellule littorale devrait

etre prioritaire clans 1'elaboration du plan . La den-

site demographique et l'urbanisation peuvent aussi

etre des raisons d'accorder la priorite a certaines

zones . Un plan s'appliquant a la zone allant du

port d'Hamilton a la riviere Trent engloberait,

cans un important ensemble de cellules littorales,

toute la bioregion du Grand Toronto, ainsi qu'un

secteur ou une pression appreciable s'exerce en

faveur du changement .

MISE EN OEUVRE DU PLAN

Les recommandations enoncees ci-apre s

portent sur la mise en oeuvre du plan de regene-

ration du littoral et sur les mesures a prendre

concernant les problemes qui pourraient en

compromettre 1'efficacite .

Le developpement durable, qu'i

lsoitlance par-'des politiqucs et de

s programmes.d'etat, par les conseils

monde du travail on par tine assembbe e

ezecutifs des .grandes societes, par l e

de cuisine , doit zlioutir a -la creation d e

c9llPctrvites durabl'es .
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La collaboration de tous les paliers de

gouvernement est essentielle a la mise en oeuvre

du plan de regeneration du littoral . Ce partenariat,

ou 1'on tient compte des contraintes tout en faisant

intervenir des facteurs incitatifs, mais sans reduire

le pouvoir ou les responsabilites, est la fapn la

plus efficace d'aborder 1'elaboration du plan

d'amenagement du secteur riverain .

La reussite du plan depend de 1'effet inci-

tatif du processus etabli pour sauvegarder les

valeurs ecologiques et publiques et simplifier

les formalites d'approbation . Il s'agit de voir si

le cadre de planification fonde sur 1'ecosysteme

decrit au chapitre 2 peut servir de modele . Apres

s'etre assures de la rigueur du processus de pla-

nification ecosystemique, les organismes fede-

raux et ontariens responsables des approba-

tions devraient etre en mesure de cooperer en

consideration des echeances fixees . Par exemple,

les projets satisfaisant aux conditions du plan

pourrait faire 1'objet de «credits» en vue d e

la realisation des evaluations environnementales

jugees necessaires .

En outre, il faut que des avantages et'

des facteurs incitatifs soient associes a l a

la peche dons le 6rouillard d Darlington (Ontario)

negociation et a la mise en oeuvre du plan

d'amenagement du littoral . Pour les municipa-

lites et les offices de protection, le meilleur

facteur incitatif serait la disparition de l'imbroglio

administratif et I'avancement sur et regulier, grace

aux organismes provinciaux, des plans et projets

conformes au plan general adopte .

RECOMMENDATION

25 . La Commission royale recommande

que la province de 1'Ontario veille a

ce que soit prepare un plan de protec-

tion et de regeneration du littoral de

la bioregion du Grand Toronto, sui-

vant une demarche axee sur 1'ecosys-

teme . Ce plan doit etre elabore avec

la pleine participation des ministeres

concernes aux gouvernements federal

et ontarien, des administrations des

regions concernees, des municipalites et

des offices de protection locaux, des

groupes non gouvernementaux concernes

et de la population . Il devrait mettre 1'accent

sur les points suivants :
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• protection des zones naturelles

existantes ;

• rehabilitation des zones deteriorees ;

• instauration d'un mecanisme permet-

tant de tenir compte des effets

environnementaux cumtilatifs ;

• amelioration de 1'acces et des

possibilites recreatives .

Dans le plan d'amenagement d'une

zone donnee, il faut mettre a profit la con-

naissance des lieux que possedent les residents ;

ainsi, avant que le plan soit mis en branle, il

faut dormer aux groupes et aux particuliers

interesses la possibilite de faire connaitre leur

point de we, voire de suggerer des ameliorations,

sur les mesures que la Commission royale et ses

groupes de travail proposent. Avec une telle

participation, le processus de planificatio n

peut se poursuivre, soutenu par la confiance

et 1'attention de la population .

RECOMMENDATIO N

26 . La Commission royale recommande que,

des que possible dans le cours du pro-

cessus, le gouvernement provincial con-

suite la population, notamment par des

audiences publiques, afin de permettre

aux parties interessees et au public de

dormer leur opinion sur les recommanda-

tions touchant la regeneration du littoral

formulees clans les documents de la

Commission intitules Un point tournant et

Regeneration du littoral, ainsi que clans son

rapport final .

Il est important d'empecher la construction

de nouveaux grands projets tant qu'aucun plan

d'amenagement du littoral n'aura ete arrete, car ils

pourraient causer des torts inutiles et aboutir a

1'exclusion d'options ulterieures avantageuses .

RECOMMENDATIO N

27 . La Commission royale recommande que le

gouvernement provincial impose un mora-

toire concernant I'approbation de tous les

nouveaux projets de remblayage et de lutte

contre l'erosion,jusqu'a ce qu'un Plan de

regeneration du littoral soit arrete .

Malgre le besoin d'un moratoire, il

peut se presenter de petits projets n'ayant

aucune consequence concrete sur le plan ou

des projets de demonstration qui apporteraient

des connaissances utiles et presenteraient certains

autres avantages sans compromettre 1'integrit e

du plan . Pour eliminer 1'incertitude dans ces

cas, il faudrait etablir des que possible les criteres

definissant les -petits- projets et les projet s

«de demonsu-ation» .

RECOMMENDATION

28. La Commission royale recommande

I'elaboration de criteres, de normes

de rendement et de procedures au sujet

des petits projets et des projets de demons-

tration dont la realisation ne compro-

mettrait pas 1'integrite du plan de

regeneration du littoral .

EN ATTENDANT QUE LE
PLAN DE REGENERATION

DU LITTORAL SOIT ARRET E

Pour assurer la sante a long terme du .

secteur riverain, il est essentiel d'avoir un plan

d'amenagement efficace et bien administre . Or,

I'elaboration et la ratification d'un tel plan peuven t

T.'ancienne methode n'a pas donne

de resultats et, parfois, s'est revelee

plutot destructrice, mais nous ne

savons pas encore comment nous y

prendre, nous sommes dans une phase

de transition .

Morris, D . 1990 . The ecological city as a self-reliant city . .
Darts : Green cities: ecologically-sound app roaches to urban space.

Mon treal : Black Rose Books.
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Dans notre monde, les forces sociales,

economiques et ecologiques qui

president a la destinee de la ville sont

unies par des liens inextricables . Or, ni

nos institutions publiques, ni la structure

de nos systemes gouvernementaux ne

refletent cette realite, ni d'ailleurs la

logique des systemes interdependants

qu'ils representent pourtant .

Jacobs, P. 1991 . Sustainable urban developmeu. Montreal: Third

Summit of the World's Cities .

prendre plusieurs annees, mais certaines ques-

tions doivent etre traitees sans delai . Il serait

indique que le ministere de 1'Environnement

prepare de nouvelles normes de qualite

concernant le deversement des sediments en

eau libre ainsi que des normes de construction

applicables au remblayage ; ces normes s'appli-

queraient aux travaux en cours de realisation

ainsi qu'aux petits projets et aux projets de

demonstration . En outre, on pourrait continuer

de chercher de nouvelles decharges pour les

dechets de construction et commencer le travail

en vue de la creation de couloirs de verdure et

d'un sentier riverain .

Le remblayage est une activite facultative

et puisqu'on sait maintenant qu'il existe un

lien entre la presence de polluants dans les

sediments et la contamination des plantes et

des poissons de la chaine alimentaire aquatique,

il semble raisonnable d'eviter d'ajouter, sciem-

ment et deliberement, d'autres substances

nuisibles dans un lac dont nous buvons 1'eau

et ou nous nous baignons.

RECOMMENDATION

29. La Commission royale recommande

que le gouvernement provincial adopte

de nouvelles directives sur ]a qualite des

sediments deverses en eau libre ; il faudrait

formuler ces directives en consideration

des dernieres connaissances scientifiques

recueillies sur la question et fixer des

concentrations limites de contaminants de

maniere a assurer la protection des

ecosystemes aquatiques .

L'instauration de normes adequates

concernant les sediments est le point de depart

de la protection de la qualite de 1'eau du sec-

teur riverain . Vient ensuite 1'etape suivante,

tout aussi importante, soit la mise en applica-

tion de ces normes par un systeme d'assurance

de la qualite . Cet aspect est'essentiel, d'autant

plus qu'on sait que, d'apres les informations

dont dispose la Commission, de 15 a 25 p . 100

des materiaux de remblayage utilises par le

passe ne satisfaisaient pas aux normes de qualite

de 1'epoque .

RECOMMENDATIO N

30. La Commission royale recommande

que le ministere de 1'Environnement de

1'Ontario et la Metropolitan Toronto and

Region Conservation Authority revisent le

systeme d'assurance qui sert a surveiller

et a verifier la qualite des materiaux

destines au remblayage et apportent

toutes les modifications necessaires pour

en ameliorer 1'efficacite.

Plusieurs normes et codes regissent l a

construction des batiments, mais rien ne s'appliqu e

aux enormes travaux de remblayage qui peuvent

pourtant comporter d'importantes quantite s

de sediments contamines . Etant donne qu'il y

a en Ontario des ingenieurs et des societes

d'ingenieurs de renom dont la reputation est

internationale, il est clair que nous possedons

1'expertise necessaire pour etablir des normes et

des pratiques adequates assurant la securite

publique et la protection du milieu naturel .

RECOMMENDATIO N

31 . La Commission royale recommande que

les gouvernements federal et provincial

consultent les ingenieurs, les universitaires

et les experts en genie maritime qualifies a u

174



sujet de 1'elaboration de codes et de

normes pratiques applicables aux travaux

de remblayage et de lutte contre 1'ero-

sion du littoral . 11 pourrait s'agir notam-

ment de normes concernant les variations

du niveau de 1'eau, la force des tempetes,

les pertes de materiaux de remblayage

jugees acceptables, la turbidite, ainsi que

tous les autres aspects pertinents concer-

nant la securite et la propriete publiques et

I'habitat aquatique .

Des que le ministere de 1'Environnement

mettra en application de nouvelles directives,

plus strictes, concernant les sediments, une

importante quantite de materiaux legerement

contamines deviendra inacceptable pour le

remblayage . On ignore exactement quel sera

le volume ainsi rejete, mais selon les estima-

tions, il pourrait s'agir d'au moins la moitie des

materiaux actuellement acceptes; ainsi, lorsque

la recession sera terminee et que la construc-

tion aura repris, il pourrait etre necessaire de

trouver de nouveaux sites pour eliminer jusqu'a

1 000 charges de camion de materiaux inaccep-

tables par semaine . Par le passe, ces materiaux

etaient deposes a la fleche de la rue Leslie a

moins de 100 $ la charge . Meme au tarif actuel

(plus de 1 000 $ la charge), ils seraient difficile-

ment acceptes dans les decharges, la capacite de

ces dernieres etant limitee . Par surcroit, ]a plus

grande partie de ces materiaux n'est pas suffisam-

ment contaminee pour necessiter le deversement

en decharge controlee autorisee . De toute

evidence, il faut une autre solution .

RECOMMENDATIO N

32. La Commission royale recommande que

le ministere de I'Environnement cree

une nouvelle categorie de materiaux de

remblayage «d'usage restreint» pour les

terres excavees impropres au deversement

en eau libre, mais ne necessitant pas les

mesures prevues dans les decharges . De

plus, le ministere de 1'Environnement

devrait soutenir activement la recherche

de sites d'elimination adequats et les

procedures d'autorisation les concernant .

Le concept classique des trois R, reduire,

reutiliser et recycler, s'applique a tous les types

de dechets, y compris les terres excavees des

chantiers de construction .

Dans le cas des espaces de stationnement,

pour reduire la quantite de terres excavees, on

peut construire des garages au lieu de faire des

amenagements souterrains, diminuer le nombre

d'espaces de stationnement sous les immeubles et

augmenter la capacite des transports en commun .

Les terres excavees des espaces de stationnement

souterrains sont les materiaux le plus souvent

employes pour le remblayage .

D'autres facteurs seront determinants

dans les decisions concernant les espaces de

stationnement : ce sont notamment des ques-

tions d'esthetique, de surete et de securite

ainsi que des considerations relatives a la valeur

tres elevee de la propriete fonciere au centre-

ville . Cependant, etant donne que I'excavation

represente generalement moins de 5 p. 100 du

cout d'un immeuble et que, par comparaiso n

a ce que coute un ajout au systeme de transpor t

en commun, le cout de 1'elimination des materiaux

en decharge est minime, meme avec 1'inflation

recente, il est peu probable que la demande

d'espaces de stationnement souterrains baisse

rapidement .

Dans certains cas, le recyclage est un

debouche pratique pour les briques et les

fragments de beton, mais ce genre de mate-

riaux ne represente qu'une petite partie de

1'ensemble des dechets de construction .

La reutilisation offre des possibilites tres

interessantes . Si l'on considere les materiaux

a reutiliser comme une ressource exploitable

plutot que comme un probleme, on peut leur

trouver des debouches interessants . Par exemple,

on pourrait en utiliser une petite portion sur les

lieux memes, pour dormer du relief et de la

texture a 1'amenagement paysager, ou s'e n

servir ailleurs pour amenager des levees de terre

d'isolation phonique et des pentes de glissade ou

de ski . A plus grande echelle encore, des million s
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de metres cubes pourraient etre employes pour

l'exhaussement des terrains industriels en reame-

nagement dans le centre-ville, tels que les terrains

ferroviaires, le secteur industriel portuaire, le

Garrison Common et 1'Ataratiri .

D'apres les informations que possede la

Commission, s'il est possible d'isoler correcternen

t le sous-sol contamine, d'importantes quantites de

materiaux pourraient ainsi etre reutilisees . Entre

autres avantages, on pourrait exhausser certains

terrains au-dessus du niveau de la plaine inondable

de la riviere Don, amenager des pentes et des

reliefs pour agrementer le paysage, «cacher> les

voies rapides et les voies ferrees dans les nouveaux

ravins et ameliorer 1'isolation phonique et le

drainage naturel du sol en general . On estime que

jusqu'a 12 millions de metres cubes (15 millions de

verges cubes) provenant du centre-ville de Toronto

pourraient ainsi trouver un autre debouche que le

deversement en decharge ; ce volume est en fait

superieur a la production de terres excavees qu'on

prevoit pour les dix prochaines annees .

RECOMMENDATIO N

33. La Commission royale recommande que

la possibilite d'utiliser des terres excavees

soit examinee dans le cadre des plans et des

projets de reamenagement des terrains du

centre-ville de Toronto tels que ceux du

Garrison Common, des terrains ferroviaires,

du secteur industriel portuaire et d'Ataratiri .

COULOIR DE VERDURE

ET SENTIER RIVERAIN

L'amenagement d'un couloir de verdur e

et d'un sentier riverain devrait faire partie du

plan de regeneration du littoral, mais il n'y a

aucune raison d'attendre que le plan soit arrete

pour encourager les initiatives qui favorisent ]a

regeneration de la partie terrestre du littoral et

qui la rendent plus accessible . Le sentier riverain

existe deja en partie et 1'on a entrepris des travaux

de prolongement . Quant an concept des couloirs

de verdure, il peut etre utile pour la constitution

d'un reseau d'espaces naturels qui favoriseraient

I'implantation d'un plus grand nombre d'especes

clans le secteur riverain . Les couloirs de verdure

et les amenagements visant la regeneration du

littoral sont des plus complementaires . (Au

chapitre suivant, on examine en detail le concept

du couloir de verdure) .

RECOMMENDATIO N

34. La Commission royale recommande que

le couloir de verdure et le sentier riverain

soient integres au plan de regeneration

de la bioregion du Grand Toronto ; elle

recommande egalement que les travaux

soient entrepris pendant que le plan est

en preparation, a condition qu'ils ne

compromettent pas 1'integrite du plan .
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